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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
(COMPLÉMENTS) 

ÉTAT DES ENQUÊTES ` 

L'enquête commencée en 1924 par J. Haust a été terminée en 1959. A la liste des enquêteurs 
donnée t. 1, p. 25, il faut ajouter les noms suivants : 

Charles Gaspar (Grand-Halleux B 2, 1919), licencié en philologie romane. Nombreuses 
enquétes en France (dép. du Nord et boucle de Givet), dans le Hainaut, le sud de l'arr. de 

Dinant et le Luxembourg. 

Raymond STARCK (Seraing-sur-Meuse, 1932), régent, professeur de langues germaniques 

A terminé l'enquéte à Xhoffraix My 2 et à Wardin B 27. 

Le tableau ci-dessous complète celui du t. 1, 23 sv. Il fournit les indications relatives aux 
questionnaires partiels 3 à 8. Tous les points donnés ci-dessous ont fait l'objet d'une enquéte 

complète, sauf Th '77 et 82 : l'enquête commencée dans le second (Forge-Philippe) a dû être 

terminée dans le premier (Seloignes). 

Pour les abréviations, cf. t. 1, 24-25. Ajouter : 
É. L. = Élisée Lecros 

J. R. = Jean RENSON 

Ch. G. = Charles GASPAR, 

No 1. Tourcoing. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 
4 : 1951, L. WARNANT. | T. : A. VANHECKE (comme 
pour 1 et 2). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 5 et 8, Léon 
DELESALLE, fonctionnaire retraité (T. 1897 ---); 
pour 6, Victor HÉQUETTE, prof. retraité (né à 
T.. d'une famille originaire de T.; ---) et Jules 
VANHOUTTE, fonctionnaire retraité (né à T., de 
parents originaires des environs de Tournai; ---); 

pour 7, comme pour 6, mais, à partir de la q. 181, 
L. DELESALLE (voy. 5); pour 8, L. DELESALLE. 

No 2. Wambrechies. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. 
| T. : M. LEFÈVRE (comme pour 1 et 2). 

Q. P. 4-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 4 ct 8, 
Léon MATHIEU, entrepreneur en maçonnerie 
(W. 1888 ---); pour 5-7, Jules CaziER, cult. 
(W. 1888 ---). 

No 3. Ascq. Q. P. 8: 1950, É. LEKEUX; 4 : 1951, 
J.R. | T. : F. THÉRY (comme pour 1 et 2). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 5, Alfred 

SMETS (A. 1892 ---); père originaire de Bruxelles 
mère originaire d'A.); pour 6-7, Henri RIGOLE, 
retraité S. N. C. F. (A. 1902 ---, mais à voyagé 
beaucoup; parents originaires d'A.); pour 8, 
A. SuETS (voy. 5) et Madeleine Ricaut (Cysoing 
1889). 
To 6. Comines. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. | 
T. : Mlle MasquELIN (C. 1869; a habité Zand- 

voorde, commune flamande, arr. Ypres, Flandre 

occ.). 
Q. P. 4 : 1951, L. Wanwaer. | T. 

LELEU, architecte (C. 1880; cf. t. 1, 25b). 
Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 5, Cyrille 

DEBEUF, anc. cult. (Ten Brielen, hameau de C., 
1888 ---); pour 6, Jérôme TaiLLrEN (1878; ori- 
ginaire de Ten Br.); pour 7, Louis TAILLIEN, 
cult. (Ten Br. 1888); pour 8, Éloi LELEU (ef. t. 1, 
25b). 

To 7. Mouscron. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 
4: 1951, L. WARNANT; 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : 
J. DAL (comme pour 1 et 2). 

: Daniel 
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To 13. Escanafles. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. 
| T. : Mme LIBERT, née Léonie BATAILLE (E. 1893). 

Q. P. 4 : 1951, J.R. | T. : Andrée LIBERT 
(comme pour 1 et 2). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : Andrée LIBERT 
(assistée par sa mére, témoin de 3, et parfois par 
son pére). 

To 24. Wattripont. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 
4 : 1951, J.R. | T. : Émile D'Hoxpr (comme 
pour 1 et 2). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : Ursmard MAYART, 
g.-ch. (W 1898 ---). 

To 28. Molembaix. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 
4 : 1951, J. R. | T. : F. HERPHELIN (comme pour 
1 et 2). 

Q. P. 5-8: 1958, Ch. G. | T.: pour 5 et 6, 
Mme Vve Dugoisse (M. 1897; habite à Tournai 
depuis 1987) et Mme Vve F. HERPHELIN (M. 
1884 ---); pour 7, Mme F. HERPHELIN et Pierre 
HERPHELIN, inst. (M. 1928; études à Braine-le- 
Comte S 19); pour 8, Mme Dukporsse, Mme F. 
HERPHELIN, P. HERPHELIN. 

To 48. Béclers. Q. P. 3 : 1950, A. BAGUETTE; 
4: 1951, id.; 5 : 1952, id. | T. : A. DENEUBOURG 
(comme pour 1 et 2) et son fils Léon (B. 1911 ---). 

Q. P. 6-8, Ch. G. | T. : id.; mais c’est Léon D. 
qui a été le témoin principal. 

To 73. Rumes. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. | 
T. : J. COUPLEUR (comme pour 1 et 2). 

Q. P. 4 : 1951, L. WARNANT. | T. : id. ? 
Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 5 (q. 1-170), 

Henri Sovgn, bourgm. (R. 1895 ---) et (q. 171- 
250) Henri LESTIENNE, tailleur de pierres (R. 
1885 ---); pour 6, Néry PnÉvosr, aveugle (R. 1914; 
a vécu à Bruxelles de 1919 à 1984); pour 7-8, 
H. Sover (cf. supra). 

To 94. Rongy. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 4 : 
1951, L. WARNANT; 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : 
R. GHEYSEN (comme pour 2). 

A 12. Frasnes-lez-Buissenal. Q. P. 3 : 1950, 
A. BAGUETTE; 4 : 1951, id.; 5 : 1952, id.; 6-8 : 
1958, Ch. G. | T. : J. JonroN (comme pour 1 et 
2; F. 1882; n'a jamais quitté F. depuis l’âge de 
16 ans et demi). 

À 37. Gondregnies. Q. P. 8 : 1950, A. BAGUETTE; 
4 : 1951, id. | T. : pour 8, A. BASTIEN (comme 
pour 1 et 2); pour 4, Pierre ROBERT, pensionné 
(1879). 

Q. P. 5-8 : 1951 (?), Pierre RuELLE, doct. en 
phil. romane. | T. : Fernand Roserr (Fouleng 
A 88, 1879; arrivé à G. en 1908; TG. 1958). 

Mo 20. Baudour. Q. P. 3 : 1950, A. BAGUETTE; 
4 : 1951, id.; 5 : 1952, id. | T. : L. DovEN (comme 
pour 2). 

Q. P. 6-8 : 1956, Ch. G. | T. : Marcel BRONCHART, 
percepteur des postes pensionné (B. 1894 ---). 

Mo 37. Thulin. Q. P. 3 : 1950, A. BAGUETTE; 
4 : 1951, id.; 5 : 1952, id. | T. : pour 3-4, Th. 
DELADRIÈRE (comme pour 1 et 2); pour 5, Léon 
HÉNAUT, anc. g.-ch. (Th. 1877). 

Q. P. 6-8 : 1956, Ch. G. | T. : Marie LESTRADE 
(Th. 1883 ---); Amand USMAIN, mari de la précé- 
dente, mineur pensionné (Th. 1882 ---; a exercé 
son métier de mineur notamment à Boussu-Bois 
Mo 39). 

Mo 64. Onnezies. Q. P. 2-3 : 1950, J. R. | T. : 
pour 2, L. WATHIEZ et F. FONTAINE (cf. t. 1, 29b; 
ajouter que le premier témoin avait répondu aux 
q. 1-100 et le second aux q. 101-251); pour 3, 
F. FONTAINE 

Q. P. 4 : 1951, A. BAGUETTE; 5 : 1952, id. | 
T. : pour 4, F. FoNTAINE; pour 5, Jacques 
WaATHIEZ, employé frontalier (O. 1926) et Robert 
NisoL, ouvrier frontalier (1929). 

Q. P. 6-8 : 1956, Ch. G. | T. : F. FONTAINE. 

S 6. Lessines. Q. P. 3 : 1950, A. BAGUETTE; 
4 : 1951, id.; 5 : 1952, id. | T. : pour 8, A. et Th. 
MARQUEGNIES (comme pour 1 et 2); pour 4 et 5, 
Th. MARQUEGNIES. 

Q. P. 6-7 : 1956, Ch. G.; 8 : 1957, id. | T. : 
Gaston Rasson, comptable retraité (L. 1890 ---). 

S 10. Bassilly. Q. P. 3 : 1950, A. BAGUETTE; 
4 : 1951, id.; 5: 1952, id. ; 6 et 8, 1957, Ch. G.; 7 : 
1956, id. | T. : Ph. Docror (comme pour 1 et 2). 

S. 13. Hoves. Q. P. 3 : 1950, A. BAGUETTE; 4 : 
1951, id.; 5 : 1952, id. | T. : Benoit VANNESSE (et 
non -ESTE, comme il est dit t. 1, 30a; déjà témoin 
pour 1 et 2). 

Q. P. 6-8 : 1956, Ch. G. | T. : pour 6, Maurice 
DEBLANDER, magasinier (H. 1906 ---); pour 7, 
B. VANNESSE (cf. supra); pour 8, Julia BRISON 
(H. 1886 ---). 

Ch 4. Petit-Rœulx. Q. P. 3: 1950, J.R.; 4: 
1951, id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 8, É. Naver 
(comme pour 1 et 2); pour 4, le méme et sa fille 
Emilia, ép. RoEYKENS (P.-R. 1906); pour 5-8, 
Mme É. RoEYKENS (son père était décédé). 

Th 14. Vellereille-les-Brayeux. Q. P. 3 : 1950, 
É. Lexeux. | T. : Léon Pigny, mouleur en 
sable (Estinnes-au-Mont Th 13, 1877 ---; a tra- 
vaillé longtemps à Jeumont, en France). 

Q. P. 4: 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : Aline 
NAVEAU (comme pour 2). 

Th 25. Grand-Reng. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 
4 : 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : A. Hurer, 
ouvrier de glacerie (comme pour 1 et 2). 

Th 29. Fontaine-Valmont. Q. P. 3 : 1950, É. 
LEKEUX; 4 : 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : 
M. DURIEUX (comme pour 1 et 2). 

Th 43. Thirimont. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 



4: 1951, J.R. | T. : 
1 et 2). 

Q. P. 5-8 : 1953, J.R. | T. : Donat NALINE, 
cult. (Th. 1895, d'une famille de Th.). 

Th 46. Thuillies. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 
4: 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : A. Royer 
(comme pour 1 et 2). 

Th 53. Boussu-lez-Walcourt. Q. P. 3 : 1950, 
É. Lereux. | T. : A. MOYEN, sabotier (B. 1882 --- 

“déjà témoin pour T). ̀ 

V** F. DALNE (comme pour 

Q. P. 4 : 1951, J.R.; KR : “1958, id. | T. 
Gh. Derris (comme pour 2). 

Th 54. Grandrieu. Q. P. 8 : 1950, É. Lekeux; 
4 : 1951, J. R.; 5-8 : 1953, id. | T. : Mme Maurice 
DECLÈVE, née Mariette FosrRov, fille de cult. 
(G. 1907 ---; déjà témoin pour I et 2). 

Th 64. Bailiévre. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. 
| T. : Espérance FLEURY, veuve de Paul Bour- 
GUIGNON, qui avait été témoin pour 1 et 2 
(B. 1884 ---; ses parents étaient cultivateurs). 

Q. P. 4 : 1951, J. R.; 5-8 : 1953, id. | T. : pour 
4, Mme BOURGUIGNON; pour 5-8, Arthur PÉTRISOT, 
bücheron (B. 1889 ---; père né à B., mère née à 
Eppe-Sauvage, France). 

Th 73. Momignies. Q. P. 3 : É. LEKEUX; 4 : 
1951, J. R.; 5-8 : 1953, id. | T. : A. DELCHAMBRE 
(comme pour 1 et 2). 

Th 177. sos Q. P. 6 (q. 181-282), 7 et 8 : 
1958, J. R. | T. : Victor BourrrEr (S. 1910; n’a 
plus quitté S. depuis 1931; avant cette date, il 
était en pension et ne revenait qu'aux vacances). 

N.B. — On a seulement fait en ce point la partie de 
l'enquête qui n'avait pu être faite à Th 82 : voy. ci-dessous. 

Th 82. Forge-Philippe. Q. P. 3 : 1950, É. 
LEKEUX; 4-5 : 1951, J. R.; 6 (q. 1-180) : 1958, 
J.R. | T. : J. RÉVELART, g.-ch. pens. (comme 
pour 2; Seloignes 1869; à F. depuis 1892). 

N.B. — La commune de F. a été détachée de Seloignes 
en 1908. La majorité de la population est composée de per- 
sonnes qui sont venues d'ailleurs aprés la guerre de 1914- 
1918. Le patois local n'y est pratiqué que par quelques 
familles indigènes (É. LEKEUX). 

Ni 11. Rosiéres. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 3-4, V. THOMAS 
(comme pour 1 et 2); pour 5-8, Joseph CARÈME 
(R. 1887; pére né à R., mére née à Genval Ni 22). 

Ni 33. Saintes. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : R. MAELSCHAELOK 
(comme pour 1 et 2; corriger le nom de famille 
t. 1, 34a). 

Ni 36. Braine-le-Cháteau. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 
4: 1951, id.; 5-8 : 1956, id. | T. : J. DANNIEAU 
(comme pour 1 et 2); en outre, pour 3, Alfred 
HERMAN (B. 1889 ---; père né à B., mère née à 
Ohain Ni 89). 
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Ni 38. Braine-l'Alleud. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4: 
1951, id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 3, 5 et 8, 
Mme Vve Lacroix et sa fille Amélie (comme pour 
2; pour 1, Mme L. seule avait été interrogée : 
eorriger dans ce sens, t. 1, 34a); pour 4, Mme L.; 
pour 6, Amélie L. 

Ni 39. Ohain. Q- P. 3 : 1950, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 3, Alph. COCKAERTS, 
Marie WILLEMS-COCKAERTS. et. Jules Mévisse 
(comme pour 2; pour 1, Alph. C. seul avait été 
interrogé : corriger dans ce sens t. 1, 848); pour 
5-8, J. MÉvissE. 

Ni 61. Ottignies. e. P. 3 : 1953, J. R.; 4: 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 3, J. BARRY (comme 
pour Let 2; O. 1884 ---, mais a longtemps travaillé 
dans la région de Namur; parents nés à O.); pour 
4, J. B., et surtout sa femme, née Maria VANHECK 
(O. 1884 ---); pour 5, J.B. et sa fille Anna, ép. 
BowTEMPs (O. 1908); pour 6-8, Mme BONTEMPS. 

Ni 85. Folx-les-Caves. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 
4 : 1951, id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 3-4, Alph. 
MICHIELS; pour 5, id. et son frère, Maximilien 
MackrELs (F. 1893); pour 6-8, Maximilien M. 

N.B. — Dans t. 1, 34b, supprimer la minute devant le 
n? 85, le point ayant fait l'objet d'une enquête complète; 
et, pour le nom du témoin, remplacer MACKIELS par MICHIELS, 
comme ci-dessus : les deux frères ont un nom de famille 
différent par suite d'une erreur graphique commise par 
l'administration. 

Ni 93. Hévillers. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 3-4, J. BERTRAND 
(comme pour 1 et 2); pour 5-8, Désiré JACQMIN, 
fonct. des ch. de fer pensionné (Cortil-Noirmont 
Ni 110, 1885; à H. depuis 1912; épouse originaire 
d'H.). 

Ni 107. Mellery. Q. P. 3 : 
id. ; 5-8 : 1956, id. 
pour 1 et 2). 

Ni 112. Sart-Dame- Avelines. Q. P. 3 : 
J. R.; 4 : 1951, id.; 5-8 : 1956, id. 
(comme pour 1 et 2). 

Na 44. Mazy. Q. P. 3: 1950, J. R.; 4 : 1951, id.; 
5-8 : 1959, id. | T. : pour 3 (q. 1-24), G. COLON 
(comme pour 1 et 2) et (q. 25 et suiv.) Émile 
DELAITE (M. 1869; père né à Beuzet Na 34, mère 
née à M.); pour 4-8, Jean QuERTAINMONT, cafetier 
(M. 1912; parents et les quatre grands-parents nés 
à M.). 

Na 49. Gelbressée. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4: 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : E. ToxET (comme pour 
1 et 2); en outre, pour 7, sa femme (née à G.). 

1950, J. R.; 4 : 1951, 
T. : Joséphine DALOZE (comme 

1950, 

T. : G. LINET 

Na 69. Moustier-sur-Sambre. Q. P. 3 : 1953, 
J. R.; 4 : 1951, id.; 5-8 : 1959, id. | T. : Gabrielle 
BERNARD (comme pour 1 et 2). 

Na 99. Faulx(-les-Tombes). Q. P. 3 : 1958, 
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J. R.; 4 : 1951, id.; 5 : 1954, 1d.; 6-8 : 

| T. : Z. HENNUIT (comme pour 1 et 2). 

Na 101. Ohey. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : Mme Lucie PAULUS- 
VIATOUR (comme pour 2; Sorée Na 120; à O. 
depuis 1923); en outre, pour 4, Marcel PAULUS, 
son fils (comme pour 1; remplacer le prénom 
Maxime par Marcel dans t. 1, 372a). 

Na 112. Bois-de-Villers. Q. P. 3 : 1953, J. R.; 
4 : 1951, id.; 5-8: 1959, id. | T. : Z. BOURNONVILLE 
(comme pour 1 et 2). 

Na 130. Biesme. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. | 
T. : Emma BALTHASAR (comme pour 1 et 2). 

Q. P. 4-5 : 1951, J. R.; 6-8 : 1958, id. | T. : 
pour 4-5, Emma BALTHASAR; pour 6-8, Mme 

Marthe CanLv, ép. DEMEURE. 

Ph 6. Gourdinne. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. | 
T. : Maurice LAURENT (G. 1902 ---, mais a habité 
un an à Somzée Ph 7). 

Q. P. 4: 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : pour 4, 
Jacques BERNARD, ouvrier (G. 1927; déjà témoin 

pour 2; en outre, pour les 100 derniéres q., sa 
mére et surtout son pére); pour 5-8, M. LAURENT 

(cf. supra). 

Ph 33. Morville. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1958, id. | T. : A. MOTTET (comme pour 
1 et 2), et surtout sa femme, née Julia MorriNT 

(M. 1877; père né à Flavion Ph 26, mère née à M.). 

Ph 37. Jamagne. Q. P. 3-4 : 1951, J. R.; 5-8: 

1958, id. | T. : pour 3-5, L. BERTRAND (comme 
pour 1 et 2) et son fils Albert (J. 1918); pour 6-8, 
Albert B. 

Ph 42. Franchimont. Q. P. 3-4 : 1951, J. R.; 

5-8 : 1953, id. | T. : Julia PREÏON (comme pour 2) 

et sa sceur Lucie. 

Ph 54. Roly. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 4-5 : 
1951, J. R.; 6-8 : 1953, id. | T. : pour 3-7, G. 
MATHOT (comme pour 1 et 2); pour 6-7, complé- 

ments importants de Vital BLONDEAU, garde- 
chasse (R. 1873); pour 8, Vital B. 

Ph 69. Boussu-en-Fagne, Q. P. 3 : 1950, É. 
LEKEUX. | T. : Laurent MOREAU, secr. comm. 
(B. 1908 ---). 

Q. P. 4 : 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : pour 
4, Irma Moreau, ép. de Laurent M. (Pesche 
Ph 77, 1870; à B. depuis l’âge de 5 ans); pour 5, 
Mme Lydie DENDELOT-BASTINX (B. 1870); pour 
6-8, Léon Beror et sa fille, Mme Vve BECQUEREAU. 

1956, id. 

Ph 81. Vierves. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX; 4 : 
1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : F. Bouko, anc. 

bücheron, ouvrier de forge et de tannerie (comme 

pour 2). 

Ph 84. Oignies. Q. P. 3 : 1950, É. LEKEUX. | 

T. : Auguste BAUDREZ, ouvrier d'ardoisiére (O. 
1873) ---; a travaillé à Fumay, en France). 

Q. P. 4: 1951, J. R.; 5-8, id. | T. : pour 4, Élise 
PÉRIQUET, veuve LAROCHE, ménagère (O. 1873; 

parents et mari nés à O.) et Jeanne MATHY, ép. 
PoussET, ménagère (O. 1913); pour 5 et 8, 

Arthur RopRiQUE(O. 1884 ---) et Noélla MANISE- 
RODRIQUE, sa nièce (O. 1922 ---); pour 6-7, 

Mme LAROCHE. 

Ph 86. Brüly-de-Pesche. Q. P. 3 : 1950, É. 
LEKEUX. | T. : pour q. 1-100, Ernest DARDENNE, 
inst. retraité (Pesche Ph 77; a toujours habité à 
B.; a enseigné pendant 7 ans à Aublain Ph 75); 

pour q. 101-250, Alcide DARDENNE, cult. (B. 
1888 ---). 

Q. P. 4 : 1951, J. R.; 5-8 : 1958, id. | T. : pour 4, 
Alcide RENARD (comme pour 1 et 2; père né à 
Cul-des-Sarts Ph 37, mére née à B.); pour 5-8, 

Alcide DARDENNE. 

Ar 1. Chooz. Q. P. 3 : 1952, M. Piron; 4: 1951, 

id. | T. : J. BRIQUELET (comme pour 1 et 2) et sa 
femme (née à Ch. ---). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : François FESSON, 
maréchal-ferrant (Ch. 1882 ---; parents originaires 

de Ch.). 

Ar 2. Hargnies. Q. P. 3 : 1952, M. PIRON; 4: 

1951, id. | T. : pour 3, A. FRANçors (comme pour 
1 et 2) et sa femme (H. 1889 ---); pour 4, Constant 

GUILLAUME (H. 1876 ---; a fait la guerre 1914- 

1918). 
Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : M. et Mme A. 

FRANGOIS. 

D 15. Flostoy. Q. P. 8: 1950, J. R.; 4 : 1951, id.; 

5-8 : 1956, id. | T. : F. HENRoT (déjà témoin pour 
1 et 2). 

D 30. Porcheresse. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4: 1951, 

id.; 5-8 : 1956, id. | T. : Ch. DroussiN (comme 
pour 2). 

D 40. Thynes. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, 

id.; 5-8 : 1958, id. | T. : Victor MATAGNE, cult. 
et carrier (Th. 1874; parents et grands-parents nés 
à Th.); pour 6, en outre, sa femme (née à Sovet 
D 23) et son fils. 

D 58. Serinchamps. Q. P. 3 : 1950, J. R.; 4: 

1951, id.; 5-6 : 1956, id.; 7-8: 1958 ?, id. | T. : Ch. 
SovET (comme pour 1 et 2). 

N. B. — Le témoin parle le patois du hameau de Haid. Ce 
patois diffère sensiblement de celui de Serinchamps méme et 
de celui de Haversin, autre hameau de la méme ccmmune. 

D 81. Ciergnon. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, 

id.; 5-8 : 1959, id. | T. : C. LEFÈBVRE (comme 

pour 1 et 2). 

D 110. Bourseigne-Neuve. Q. P. 3: 1953, J. R.; 

4 : 1951, id. | T. : pour 3, M. THITEUX (comme 

pour 1 et 2) et Vital Luror, son beau-père 



(B. 1898); pour 4, (q. 1-36) M. Turrrex et (a. 
258) V. Luror. 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | 
outre, pour 6, V. Lüror, 

D 113. Froidfontaine. Q. P. 34 : . 1951, J. R.; 
: 1959, id. | T. : F. Dussarr (comme You: 

e E 
FRIPPIAT (Namur 1884; à F. depuis 1890). 

D 120. Gedinne. Q. P. 3: 1958, J. R.; 4: - 1951, 
id.; 5-8: 1958, id. | pour 8 et 5-8, Aug. BOURGEOIS 
[comme pour 2); pour 4, Charles ee Secr. 
comm. (G. 1914). | 

D 123. Ballefontalne, a. P. 1953, J. R.: 4: 
1951, id. ; 5-8 : 1958, Ch. G zT: : pour 4, J. PETIT 
(comme pour 1 et 2), mais aussi, à partir de la 
q. 23, Marthe PETIT, ép. Georges DAxJou (B. 1916; 
pére né à B., mére née à Mont- Gauthier D 74); 
pour 3 et 5-8, Mme G. DANJOU-PETIT. 

D 132. Naomé. Q. P. 3 : 1953, J. R.; : 1951, 
id.; 5-6 : 1954, id.; 7-8 : 1959, id. LT. : E GILLET 
(comme pour 1 et 2). 

W 59. Ambresin. Q. P. 3 : 1950; J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : Mme LEMESTRÉ (comme 
pour 1 et 2); en outre, pour 7, son mari (né à 
Ám.). 

H 8. Warnant-Dreye. Q. P. 3: 1953, J. R.; 4: 
1951, id.; 5 : 1954, id.; 6-8 : 1956, id. | T. : pour 8, 
Mme HUMBL ET (Vaux- et-Borset H 5, 1908; à W. 
depuis 1927) et sa belle-fille, Mme Gabrielle 
HUMBLET-LESUISSE; pour A É. HuwBrET, mari 
de la précédente (comme pour 1 et 2); pour 5-8, 
É. H. et Mme HUMBLET-LESUISSE. 

L 61. Montegnée. Q. P. 3-4 : 1951, É. LEcnos; 
T. : M. PONTHIR, etc. 

(cf. t. 1, 45a). 

L 101. Embourg. Q. P. 3 et 5 : 1954, M. PIRON; 
4 : 1951, id. | T. : Ernest BEcko (E. 1904 ---). 

Q. P. 5-8 : 1959, J. R. | T. : André NOIRFALISE, 
ouvrier métallurgiste, anc. bourgmestre (Em. 
1888; parents nés tous deux à Em.). 

Ve 24. Limbourg. Q. P. 3-8 : 1951-56, É. LEGROS. 
| T. : les mêmes que pour 1 et 2 (cf. t. 1, 46a). 

My 1. Malmedy. Q. C. revu par É. LEGROS : 
19 en 1964, 1965 et 1967, avec l'abbé Ferdinand 
DANDRIFOSSE, professeur, historien et folkloriste 
(M. 1907); 20 en 1967, avec Jean-Marie MASSET, 
directeur de banque pensionné, auteur wallon 
(M. 1900). Accessoirement, autres témoins. Nom- 
breux compléments (en dehors du Q.). 

My 2. Xhoffraix. Q. P. 3-5 : 1951, J. R.; 6-8 : 
1952, R. Srarck. | T. : L.-J. SouHEm, cult. 
(comme pour 1 et 2, Xh. 1892 ---; parents et 
épouse nés à Xh.). 

LT. M. Terreni en. 
comm. (M. 1911; parents et grands-parents nés 

= à. M); pour 8 et 5-8, Léon LoNcHAY, cult. (Hol- 
' logne, comm. de Waha Ma 31, 1896; père né à 

en outre, pour 3-4, sa femme, née Marie 

Ma 1. Marche-en-Famenne. Q. P. : 1954, 
J. R.; 4 : 1951, id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 4, 
René GÉRARD, gérant de coopérative, conseiller 

Waha, mère née à Hollogne; habite à Hollogne, 
mais ce hameau de Waha est pratiquement un 
faubourg de Marche, qu'il continue sans interrup- 
tion). 

Ma 24. Beffe. Q. P. 4 : 1951, É. LEGROS. | T.: 
N. PIROTTE et se famille (comme pour 1 et 2). 

Q. P. 3 et 5-8 : 1956, Ch. G. | T. : Maurice 
DELVAUX, inst. pens. (B. 1891 Se et, en outre, 
ses deux fils, cult., qui vivent avec lui. 

Ma 29. Dochamps. Q. P. 4 : 
5-6 : 1954, id.; 7-8: 1956, id. 
(comme pour 1 et 2). 

Ma 40. Halleux. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, 
id.; 5-8 : 1956, id. | T. : pour 5-8, H. COLLARD 
(déjà témoin pour 2); pour 3, sa femme (id.; née 
à Halleux, et non à Hotton, comme il est indiqué 
t. 1, 50a); pour 4, H. COLLARD et sa femme. 

Ma 43. Grune. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, id.; 
5-8 : 1956, id. | T. : Céline COLLIGNON, ménagère 
(G. 1894 ---; père né à G., mère née à Mirwart 
Ne 8). 

Ma 53. Ortho. Q. P. : 
5-8 : 1958, Ch. G. | T. 
et 2). 

B 22. Longchamps. Q. P. 3 : 
1951, id.; 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 8, Célestin- 
Joseph MARÉCHAL, cult. (L. 1899 ---; père de L., 
mère de Mont-lez-Houffalize B 14); Maria M., 
sœur du précédent, et François Bourcy, neveu 
du méme; — pour 4, J. Tmry (déjà témoin pour 
1 et 2); — pour 5-8, C.-J. MARÉCHAL, ct, en outre, 
pour 5-7, sa sœur Maria. 

1951, J. R.; 8 et 
T. : H.-J: GRÉGOIRE 

: 1954, J. R.; 4 : 1951, id.; 
: J. Curwv (comme pour 1 

1954, JR; 4 : 

B 23. Longvilly. Q. P. : 
1951, id.; 6-8 : 
pour 1 et 2). 

B 24. Tillet. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, id. 
| T. : J. KEYMOLEN (déjà témoin pour 1 et 2; 
noter que D. HENRY, premier témoin indiqué t. 1, 
51b, n'avait été interrogé que pour 1). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 5, (q. 1-144) 
Fernand ScHAACK, secr. comm. (T. 1901 ---), et 
(q. 145-250) D. Henry (déjà témoin pour 1; 
cf. supra); pour 6, F. SCHAACK; pour 7, (q. 1-127) 
D. Henry, (q. 128-253) F. SCHAACK, et (q. 258- 
282) J. SCHAACK, fils du précédent (T. 1938 ---, 
mais a suivi des cours de menuiserie à Liège); 
pour 8, F. SCHAACK. 

B 27. Wardin. Q. P. 4 : 

: 1950, É. LEGROS; 4-5 : 
1956, id. | T. : L. PrRoN (comme 

1951, J. R.; 8 et 5-8 : 
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1953, R. Starck. | T. : Ch. CENNÉ (déjà témoin 
pour Let 2; noter gu Aug; Bouko, premier témoin 
indiqué t. 1, 52a, n'avait été interrogé que pour 1). 

Ne 20. Gembes. Q. P. 8-4 : 1951, J. R.; 5-8 : 
1959, id. | T. : A. Lion (comme pour 1 et 2). 

Ne 26. Freux. Q. P. 3 : 1953, J. R.; 4 : 1951, id. 

IT. : É. BENTZ (comme pour 2). 
Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : Victor HENNEAUX, 

cult. (F. 1875 —); en outre, pour 5-6 et 8, Marie H., 
fille du précédent (F. 1920). 

Ne 44. Bertrix. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, 

id.; 5-8 : 1959, id. | T. : J. GÉRARD (comme pour 
let 2). 

Ne 49. Ébly. Q. P. 3 : 1954, J. R.; 4 : 1951, id.; 
5:8 : 1958, Ch. G. | T. : M. LECOMTE (comme pour 
Let 2). 

Ne 63. Assenois. Q. P. 8 : 1954, J. R.; 4 : 1951, 

id. | T. : pour 3, Aug. Moreau (déjà témoin pour 
1; cf. t. 1, 54a; noter que M. MOREAU n'avait 

pas été interrogé pour 2); pour 4, A. AERENS 
(déjà témoin pour 1 et 2). 

Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : Alfred DEom, 
g.-ch. retraité (A. 1885 ---; parents natifs de la 
commune). 

Ne 69. Corbion. Q. P. 8 : 1953, J. R.; 4 : 1951, 

id. | T. : L. LALLEMAND (comme pour 1 et 2). 
`Q. P. 5-8 : 1958, Ch. G. | T. : pour 5, (q. 1-140) 
Edmond Boucuez, clerc de notaire . pensionné 
(C. 1886; parents originaires de C.), et (q. 141- 
250) L. LALLEMAND; pour 6, E. BoucHEZ; pour 
7, (q. 1-140) E. Bouchez, et (q. 141-282) L. 
LALLEMAND; pour 8, (q. 1-142) E. B., et (q. 148- 
281) L.L. ; < 

Vi 2. Muno. Q. P. 8: 1958, J. R.; 4 : 1951, id.; 

5-8 : 1959, id. | T. : pour 8 et 5-8, V. GALLOY 
(déjà témoin pour 1 et 2); pour 4, Aug. BASTIN 
(déjà témoin pour 1). 

Vi 18. Saint-Vincent. Q. P. 3 : 1954, J. R; 4: 

1951, id.; 5-8 : id. | T. : pour 3-4, J.-B. GUIRSCH 
(comme pour 1 et 2); pour 5-8, Ernest VERTON, 
g.-ch. pens. (S.-V. 1888 ---); père né à Izel Vi 9, 
mére née à S.-V.). 

Vi 25. Villers-devant-Orval. Q. P. 3 : 1953, 

J. R.; 4 : 1951, id.; 5-8 : 1959, id. | T. : pour 3-4, 
L. DUBRULLE (déjà témoin pour 1 et 2); pour 5, 
Élie D., son fils (id.); pour 6-8, L. et É. D. 

Vi 43. Torgny. Q. P. 3-8 : 1951-1953, É. LEGROS. 
| T. : V. GÉRARD (comme pour 1 et 2). 

Vi 46. Ruette. Q. P. 3-8 : 1951-1953, É. LEGRos. 
| T. : pour 4, R. THIÉRY, secr, comm. (cf. t. 1, 
55b); pour 3 et 5-8, Jean HANUSE (R. 1884; a 

habité 25 ans en France; est rentré depuis 30 ans; 
aime le patois et écrit des chansons à l'occasion, 

mais a conscience de ne plus parler comme les 
vieux. Le patois se parle de moins en moins à R.; 
il y a beaucoup de femmes d'origine francaise dans 
le village; ainsi Mme HANUSE, comme d'ailleurs 

Mme Turéry). 

Vi 47. Musson. Q. P. 3-8 : 1951-1952, É. LEGROS: 
T. : L. RossiGNon (comme pour 1 et 2); en 

outre, pour 7-8, Henri SCHNEIDESCH, chef de 
gare pensionné (Baranzy, hameau de M., 1894; 
a quitté B. depuis 1914; a habité notamment 
Halanzy, où il a pris sa retraite). 

N.B. — En ce point, M. LeGros n'a posé, des Q. P., que 

les q. correspondant aux numéros 1036-2100 du Q. G.; les 
q. 1-1035 du Q. G. avaient déjà été posées par J. Hausr 
(ef. t. 1, 55b). 



ASPECTS MORPHOLOGIQUES 





= INTRODUCTION 

linguistique de la Wallonie doivent constituer, pour 
tion. Le premier concernait les aspects phonétiques 

des parlers de la Belgique re concerne leurs aspects morphologiques. 
Pas plus que Je volun lui-ci ne prétend donner une vue complète des faits. 

Il veut simplement fournir des aperçus précis sur les points les plus importants de la morpho- 
logie, afin d'éclairer quelque peu. la suite, c'est-à-dire la partie lexicologique, de l'atlas. 

Les 122 cartes et notices qu il comporte se répartissent comme suit : 

Les deux premiers volum 
le reste de l'ouvrage, une sor 

articles Lo LS cartes 1-7 soit 7 cartes 
UN, UNE 8-10 8 

adjectifs qualificatifs 11 1 
pronoms personnels 12-89 28 
EN, sas 40-45 6 
ON. 46 1 
possessifs 47-55 9 
démonstratifs 56-62 7 
interrogatifs 68-67 5 
QUI, QUE 68-70 8 
conjonctions de coordination 71-78 Ë 
prép. POUR 74 1 
négation 75 1 
verbes 76-122 47 

I suffit d'examiner ce tableau avec quelque attention pour deviner les principes sur 
lesquels reposent la conception du volume et le choix des cartes. 

La place étant limitée, j'ai décidé de laisser de cóté la plupart des termes qui, tout en 
possédant un caractère proprement grammatical (parce qu'ils interviennent, par exemple, 
comme éléments de liaison dans la construction syntaxique de la phrase) ont une valeur 
sémantique assez nette pour pouvoir aisément se classer dans les volumes consacrés à la 
lexicologie : sont dans ce cas surtout les conjonctions, les prépositions, les adverbes. J'étudie 
longuement, au contraire, les articles, les possessifs, les démonstratifs, les pronoms personnels, 
c'est-à-dire plusieurs espèces de mots dont la charge sémantique peut être considérée comme 
relativement faible, mais dont l'usage est trés fréquent !. 

Si nous avons réservé aux verbes, ou plutót à la conjugaison, plus du tiers des cartes, 
personne ne s'en étonnera. Par son importance numérique, cette espéce de mots tient une place 
capitale dans le vocabulaire; mais elle méritait un traitement particulier pour deux autres 
raisons : le verbe joue un róle fondamental dans la phrase et dans le discours, et la conjugaison, 
par l'ampleur et la complexité de son organisation, constitue, dans le systéme linguistique, 
un des compartiments majeurs, sinon le plus important. 

! Une remarque à propos des démonstratifs. Je donne ici les cartes de cE (adj. et pron.), CETTE, CELUI (CEUX), 
CELLE (CELLES); mais je n'envisage pas le cas où ces mots sont suivis de -ct et -LÀ, bien que les pronoms démonstratifs 
aient souvent alors une forme spéciale. Pour ne pas alourdir le présent volume, j'ai renvoyé l'étude de ce cas particulier 
au volume ultérieur où figureront les adv. rct et LÀ (chapitre des localisations). 
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Comme celles du premier volume, les cartes de celui-ci restent, pour une bonne part, des 

cartes de mots; mais il s'agit toujours de mots qui possèdent ou dont un élément possède une 

valeur grammaticale. En choisissant ces mots, en établissant les cartes et les notices qui les 

concernent, j'aurais voulu parvenir à donner une idée de la morphologie en tant que système. 

C'était là, dans un ouvrage portant sur la grammaire, un objectif naturel; j'ai senti très vite, 

malheureusement, qu'il me serait difficile de l'atteindre vraiment. La facon méme dont les 

faits sont exposés, leur répartition en cartes et en notices particulières et isolées, empêchent 

d'apercevoir les relations systématiques qui les unissent. Les pronoms possessifs des diverses 

personnes, par exemple, forment assurément pour le locuteur, en un point donné, un ensemble 

qui se tient; mais ils sont séparés dans l'atlas, qui les insère dans des cartes et des notices, 

voisines peut-étre, mais différentes. On trouvera dans les notices des comparaisons sommaires 

entre certaines cartes; mais j'ai dû renoncer à établir des cartes synthétiques de caractère 

proprement structural, et aussi à dresser, pour chaque point ou pour chaque région, le tableau 

des possessifs, ou encore celui des personnels, ceux des flexions des divers temps de la conju- 

gaison, ete. Le lecteur pourra, sans trop de peine, s’il le désire, confectionner des tableaux 

de ce genre pour les points ou les régions qui l’intéresseraient. Il pourra d'ailleurs aussi, pour 

quelques zones et divers endroits privilégiés, consulter les études qui figurent dans la 

bibliographie. 

En préparant et en rédigeant le présent volume, j'ai rencontré pas mal de difficultés : 

certaines d'entre elles sont inhérentes à la matière méme; d'autres proviennent de la facon dont 

le questionnaire a été concu et utilisé. 
La morphologie constitue une matière délicate et complexe. Elle comprend notamment 

une série de petits mots, les articles, les pronoms personnels, etc., qui reviennent souvent dans 

le questionnaire et qui, de ce fait, apparaissent dans les réponses avec un nombre inaecoutumé 

de variantes : afin de ne pas donner aux notices et surtout aux cartes un aspect trop touffu, j'ai 

dà négliger un certain nombre de ces variantes, souvent menues d'ailleurs, et parfois sans doute 

purement accidentelles !. La morphologie comprend aussi la conjugaison, et celle-ci concerne 

tant de verbes, elle offre tant de variations et tant d'irrégularités, qu'on ne peut exiger d'aucun 

questionnaire qu'il la couvre tout entière. 

Le questionnaire établi par Haust n'est pas tout à fait adapté à un objectif comme celui 

du présent volume. Il comprend, certes, beaucoup d'éléments morphologiques; mais c'est vers 

le vocabulaire qu'il est essentiellement orienté ?. Aussi présente-t-il, dans le domaine de la 

morphologie, certaines lacunes regrettables. En ce qui concerne les verbes, par exemple, on 

constate qu'il interroge sur certaines personnes de tel temps de tel verbe (méme d'un auxiliaire), 

mais pas sur toutes; sur le masculin d'un participe, mais pas sur le féminin. C'est ainsi que 

jai dû parfois me résigner à prendre un verbe pour la 1 plur. d'un temps donné et un autre 

verbe pour la 3 plur., ce qui, naturellement, risque de rendre moins süre la comparaison entre 

les deux personnes. 
La difficulté principale de la tâche a concerné, on doit déjà l'avoir deviné, le choix des 

formes verbales à étudier. Ce choix était d'autant plus embarrassant qu'il fallait se limiter : 

on ne pouvait retenir qu'un certain nombre de formes. J'ai essayé de donner l'essentiel : il 

m'a paru indispensable de fournir des formes verbales contenant les flexions les plus courantes 

1 Un bon nombre de variantes, notamment celles qui portent sur le timbre de la voyelle caduque de mono- 

syllabes comme LE, DE, JE..., doivent provenir du fait que ces petits mots, tout en étant trés fréquents dans les réponses, 

intéressaient peu ou cessaient vite d'intéresser les enquéteurs. 
Dans la zone picarde, surtout à l'extréme ouest du Hainaut, les notations paraissent souvent plus hésitantes, plus 

flottantes, qu'ailleurs; mais le fait s'explique par d'autres raisons. Il peut être dû partiellement à une relative instabilité 

des patois; il refléte sürement aussi l'embarras dans lequel se sont trouvés les enquéteurs originaires de la Wallonie 
orientale : cf. ALW 1, 18. 

2 Certaines notices consacrent un paragraphe à une particularité syntaxique (par ex. 11, x). On connaît le caractère 

aléatoire, lorsqu'il s'agit de syntaxe, d'une enquête procédant par traduction : cf. REM., Synt, 1, 11-13. 
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des principaux temps et aussi les formes principales des auxiliaires AVOIR et ÊTRE. Les notices 
sont consacrées chacune à une personne d’un temps d’un verbe donné; mais elles comportent 
souvent des additions relatives à la même personne du même temps d’autres verbes ou à 
d'autres personnes du méme temps du même verbe 1. Je n'établis pas les paradigmes des 
temps, mais je procède à des comparaisons assez nombreuses qui donneront une certaine idée 
du système de la conjugaison. 

Les formes les meilleures sont celles dont la terminaison apparaît nettement, qui repré- 
sentent le mieux la flexion étudiée et qui offrent le moins de particularités 2. 

L'attention devant se concentrer essentiellement sur l'élément morphologique, c'est-à-dire 
sur la terminaison, là préférence doit naturellement aller aux verbes qui permettent de séparer 
aisément et nettement la terminaison et le radical, et l’on peut ajouter, car ce caractère découle 
du précédent, aux verbes dont le radical varie peu dans l'espace. Le verbe vENIR remplit ces 
conditions; il a fourni la matière de plusieurs cartes : infinitif (c. 80); indic. prés. 1 et 2 plur. 
(c. 94 et 100), indic. imp. 2 plur. (c. 111), subj. prés. sing. (e. 115); le radical de VENIR 
comporte seulement deux ou trois phonèmes et il présente seulement comme particularités 
des phénomènes d'assimilation faciles à expliquer (vn > mn, nn). Le verbe so1GNER, dont le 
questionnaire contient plusieurs formes intéressantes, a dü être finalement écarté parce que, 
dans certains points, la flexion manque parfois de netteté : à l'ouest, SOIGNER est parfois sufi, 
qui a une flexion -¿, mais parfois aussi suñé; comme le radical peut être sun-, avec n au 
lieu de ñ, on doit se demander si suñé équivaut à suñ + é ou à sun + yé. 

Il convient aussi de veiller à ce que les formes choisies permettent la comparaison des 
types de flexions sur une même carte et aussi d’une carte à l’autre 3. Il est indispensable que 
le verbe français de la question soit représenté partout par un même type de verbe dialectal 
et par des formes de structure identique. Le verbe TOMBER a dû être rejeté d'emblée : il est 
représenté par “tumer” à l'est, mais par “choir” à l'ouest, c'est-à-dire par des verbes de 
conjugaisons différentes. VENIR n'offre pas cet inconvénient : il a fourni la matière de cinq 
cartes. Pour le part. passé fém. vENUE, cependant, la phrase «est-elle venue ? », qui est 
équivoque, puisqu'elle peut indiquer une action passée ou un état présent, apporte des données 
peu satisfaisantes, parce que dépourvues d'homogénéité : on a traduit assez souvent "a-t-elle 
venu ?`, avec "venu" au masculin; c'est pourquoi je me suis contenté de renvoyer au t. 1, c. 72, 
PERDUE. Pour l'inf. de la conjugaison en -er ( < - a r e), j'ai choisi un verbe inattendu, ACHETER, 
parce que je pouvais prendre en méme temps ACHETÉ pour le part. passé, et ainsi comparer les 
deux formes : on a, en effet, ACHETER et ACHETÉ dans la méme question; le radical a souvent 
subi l'influence francaise, mais la terminaison, qui seule importe ici, parait bien étre partout 
authentiquement dialectale. 

Pour le subjonctif, je regrette de n'avoir pu donner de cartes permettant une comparaison 
vraiment précise avec l'indieatif et entre les diverses formes du subjonetif. Les seuls verbes 
plus ou moins satisfaisants étaient ÊTRE et AVOIR (encore que SOIENT et AIENT manquent au 
questionnaire) et ALLER (mais son radical est trés irrégulier). 

Les difficultés que j'ai rencontrées dans la partie de ce volume relative aux verbes étaient, 
on le voit, importantes et diverses. Le lecteur devra consulter avec une prudence particulière 
les cartes et notices qui composent cette partie, en prenant soin, notamment, de ne pas géné- 

1 Les additions aux notices peuvent être assez diverses (certaines d'entre elles concernent la syntaxe et la phoné- 
tique syntaxique); mais les indications qu'elles donnent.sont parfois sommaires ou approximatives. On aura l'oecasion, 
dans les volumes ultérieurs, de compléter et de préciser ces indieations, et, au besoin, de les rectifier. 

* Pour le sing. de l'indic. prés., par ex., j'ai négligé les verbes du type SCIE, SUE, pons, dont les particularités sont 
surtout d'ordre phonétique. 

3 En général, la eomparaison n'est possible que si elle concerne des points pour lesquels on dispose d'un question- 
naire complet. Elle ne l'est qu' 'exceptionnellement pour les localités où l'on n'a pose qu'une partie du questionnaire (les 
numéros de ces localités figurent parmi ceux qui sont précédés de la minute; ex. : L '75). 
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raliser inconsidérément leurs données. Le choix des formes verbales que je me suis décidé à 

présenter laisse assurément à désirer; mais j'espére que, tel quel, il donnera une idée suffisante 

de la morphologie du verbe dans les parlers belgo-romans ! . 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES 

— Comme le tome 1, le présent volume comporte autant de cartes que de notices; cependant, 

celles-ci sont souvent plus longues et plus complexes, car elles se terminent, ainsi que je l'ai 

déjà dit plus haut, sur des additions d'ordres divers. Les tableaux de formes et les cartes sont 

présentées, dans l'ensemble, selon les mémes principes que dans le tome 1; mais le texte est 

disposé en deux colonnes comme dans le tome 3. 

— La plus grande partie du volume ayant été rédigée alors que les questionnaires partiels 5 

à 8 n'avaient pas encore été posés dans tous les points, j'ai surtout utilisé les questionnaires 

partiels 1 à 4. Il faut noter que le n? 4 concernait spécialement la morphologie. 

— Les références bibliographiques, qui viennent ici aprés l'énoncé des questions ou des 

principales questions utilisées, concernent essentiellement l'ALF et l'enquéte de Ch. Bruneau 

dans les Ardennes, des ouvrages d'intérét géographique relatifs à des régions de la Belgique 

romane et certains travaux de caractere morphologique contenant des données utiles, 

notamment au point de vue historique. La bibliographie systématique qu'on trouvera ci-après 

retient beaucoup plus de travaux, particulièrement des études morphologiques; certaines de 

celles-ci (Coppens, Delaite, Léonard, Niederlünder, Fouché...) auraient pu être citées dans les 

notices ou l'étre beaucoup plus souvent qu'elles ne le sont. 

— Je ne cite pas toujours toutes les cartes de l'ALF auxquelles il serait possible de renvoyer, 

mais une ou deux seulement, c'est-à-dire celles qui m'ont paru se préter le mieux à la compa- 

raison avec les nôtres. Ainsi, pour la c. 22, je renvoie à une seule carte de l'ALF, qui concerne 

précisément la méme phrase qu'une des questions dont je me sers. 

D m'arrive de relever des erreurs de notation de PALF, mais je ne le fais pas systémati- 

quement. Certaines fautes sont pourtant fort regrettables : ainsi, dans ALF 983, pour 

AU (PAYS), la forme ó, qui représente tantôt ó ‘au’ et tantôt ó (in illo). 

— Les référenees bibliographiques données en série en téte de la notice ne concernent 

d'habitude que la forme qui fait l'objet principal de cette notice. Ce n'est qu'exceptionnellement 

que je donne d'autres références dans les additions qui viennent à la fin des notices, sous des 

lettres grecques (x, B...). 

1 M. Roger PLUMIER, dessinateur aux Ateliers de Construction de la Meuse, à Sclessin (Liège), reprenant la tâche 

que ne pouvait plus assumer M. Paul Dervin, dessinateur à la méme usine, a réalisé, pour le elichage, la plupart des 
cartes définitives de ce volume. 

M. Charles Gaspar, professeur à l'Athénée Royal de Malmedy, a établi de nombreuses cartes préparatoires et 
ébauché les notices 49-55 (pronoms possessifs). 

M. Élisée Lgenos; professeur associé à l'Université de Liège et directeur scientifique de l'Atlas, a bien voulu revoir 

le manuserit et une épreuve. 
Je leur exprime à tous ma trés vive reconnaissance. 
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— La phonétique syntaxique affecte naturellement les mots d'intérét morphologique comme 
les autres (liaisons, élisions, ete.). Je respecte la notation des enquéteurs, sauf en un cas : lorsque 
je puis le faire sans risque d'erreur (et il en est ainsi dans la zone proprement wallonne), je 
remplace par la sourde correspondante la consonne sonore finale qui doit sa sonorité à une assi- 
milation, et inversement : j'écris, par exemple, vas la forme +vasse tirée de vaz a... 'aille au...”. 

— Je ne retiens généralement dans le tableau les formes des points supplémentaires (c'est-a- 
dire qui ne figurent pas sur la carte de base et dont le numéro est précédé d'une minute : B ^17) 
que si elles ont un intérêt particulier, soit en elles-mêmes, soit par leur position géographique. ` 

— Quand deux ou plusieurs formes se rencontrent au même point, je les insère chacune à 
leur place dans les séries du tableau, mais généralement sans renvoyer de l'une à l'autre. Je 
les porte aussi, autant que possible, sur la carte, ce qui permet de les repérer. 

— Pour abréger les tableaux de formes, j'emploie parfois la mention «id. » ( — idem). Cette 
mention ne renvoie pas à la forme qui se trouve en téte de la série, mais à la forme et au point 
qui précédent immédiatement : voy. par ex., p. 243, colonne 1, notice 88. Dans le tableau qui 
se trouve à cet endroit, on lit : « D 7 mòsturrè (mós), 25 id. (id.) »; le premier «id. > représente 
môsturrè, et le second, qui figure entre parenthèses, renvoie à la parenthèse relative à D 7 (mòs), 

— Je m'efforce de justifier les lacunes de l'information. Lorsque je n'en dis rien, c'est 
d'ordinaire parce qu'elles sont dues à des causes accidentelles : distraction de l'enquéteur; 
réponse incomplète; fiche égarée; etc. 

— Les mots étudiés dans les notices ou dans les additions sont parfois rendus, dans certaines 
réponses, par d'autres types lexicaux : ainsi pour (mes dents) CLAQUAIENT, notice 112, x. Ces 
mots sont considérés ici uniquement au point de vue morphologique: leur explication 
étymologique se trouvera dans des volumes ultérieurs. 

Abréviations 

On emploie occasionnellement, surtout dans les tableaux, les abréviations suivantes : 

J. H. = Jean Hausr. 

É. L. = Élisée Lecros. 

Remarque 

Le signe * renvoie aux ADDITIONS ET CORRECTIONS qui se trouvent à la fin du volume. 
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1. LA. Article défini, devant consonne. 

Q. G. 67 (Q. P. 1, 7) «la queue d’un fruit », ete. ! 

+ ALW 1, c. 54 LE. ALF 1089... BRUN., 
Enq., n° 878. GRIGN., $ 104. FEW 4, 551b. 

+ Dans la plus grande partie de la B. R., 
l'article a la même forme aux deux genres : . 
LA = LE. On trouve seulement la forme la, 
comme en fr. dans le coin sud de l'arr. de 
Dinant (au sud de Gedinne) et dans le s. du 
Lx (B sud, presque tout Ne, Vi) : cette zone 
est hachurée sur la carte. ` 

Pour le vaste domaine où LA fait défaut, 
la carte de LA coïncide avec celle de LE, 
t. 1, c. 54. On retient ici un type / (VII), 
qui est génért une variante de “èl, “èl?, et qui 
est étonnant : au début de la phrase, devant 
consonne, l'art. a normalt une voyelle. 

Pour les possessifs fém. en -a (ma, ta, sa), 
cf. c. 47-48. 

= A. L a. “li: li Ch 43 (q. 67), '54, 61, 72; 
Ni 85 (q. 1058), ‘102; Na 44, 69, 84, 99-129, 
135; Ph 15 (ou él), 33, 42, 58; Ar 1, 2; D 7- 
101, 113; W 1, '8, '9, 10-80, '32, "an '42, 
'45, '56, 59; H 2, 8, '26, '45, 46, 50, 67-69, 
"74, 77; L 1-14, '16, 29-66, '71, 85-116; 
Ma 1-24, '26, 29-53; B 4, 7, 11 (q. 1058, 
J. Haust), 12, '14, 15, 17; Ne 4, 9. | b. Hi: 
lè, lé, li Ch 83; Na 1, 19, '20, 22-80, 49, 59, 
79, 130; Ph 16; W 35, '36, 63, 66; H 1, '20, 
21, 27, '28, 87, 38, '39, '42, 49, 53. 

II. Hè : lè Ph 61 (q. 228), 79, 81 (q. 228), 
84; My 8. 

III. a. Hu : lu D 110, 120; L 19; Ve 1-47; 
My 1, 2, 4; B 6, 9, 11; Ne '10, 16, 20 (ou la). | b. 
+ü, *leà : lé My 6; B 5. 

IV. +lé : lé Ni 2, '5, 6, '9, '14, 17-20, '24, 
26, 45, 61 (q. 680), '62, '66, 80, 85, 93, 98; 
Na 6 | ie B 2, '3. 

V. til: il Ch 28, ‘36, 433. 
VI. a. tèl : el No 2, 3; To 7 (et de ‘la 

queue’) 4, 13, 24, 27 (él q. 885), 28, 86 («el >), 
48, 48, 58 («el») ‘71 (él q. 385; cf. *él), 
78, 94; A '10 («el »), 12, '18 («el »), 37, 50, 

'52, 55, 60 («el »); Mo 1-20, 37-79; S 1-87; 
Ch 4, 16, ‘19, 26, 27, 63, ‘64; Th '1 («el»), 
'2, 5, 14, '18 («el »), 24-46, '51, 53, 54, 55, 

62-82; Ni 1, '10, 11, 33, '35, 36-39, 61 (ou lè), 
72, 74, 90, ‘105, 107, 112; Ph 6, '11, 15 (ou li), 
87, 45, 54, 69, 86. | b. tèl : dl, èl No 1 (œt 
čé ‘la queue')*, 2 (dt taf ‘la table')4, '4; 
To 2, 6, ‘44 («el »), 48 (q..885),.50,:51, ‘57, 
“71 (q. 835; él q. 1058), ‘72 («el »), 78, 94 
(q. 680); A 1-7, 12-18 (q. 885), ‘18, '20 («el »), 
28, '40 («el »), 44, 50 («eul »), '52; Mo 87 
(q. 885), 64. 

VIL. Ul: 1 To 1, 37, 89, '82, '91, 99; 
A '39, '57; Mo ‘5, '29, '70; Th 32; Ph 61, 81. 
On a aussi relevé cette forme, en méme temps 
qu'une forme complète (èl, él), en divers 
points : To 27; Ni 1... 

= B. “la: la D 123, 124 (Bièvre), ‘129, 132- 
186; B '1, 16, ^19, 21-24, '26, 27-83; Ne 11, 
14, 15, 20 (ou lu), '22, '23, 24-88, '38, 39-49, 
'50, 51-69, '75, 76; Vi 2-47 5... 

1 Autres q. consultées : 1058 (1, 54) «la 
table;... », 680 (1, 170) «la rosée;... », 681 

(1, 36) «la glace;.. », et, pour quelques pts 
seulement, 228 (1, 179) <... pour toute la 

journée >, ete. Lacunes nombreuses à toutes 
les q. : quand l'art. se trouve au début de la 
q. et quand celle-ci n'est pas une phrase, 
on n'a souvent que le substantif; à la q. 228, 
«la » est souvent élidé, à l’ouest, après 

tu = «toute ». Une lacune subsiste : Mo 23. 
? On n'a l pour lè qu'à Ph 61 et 81. Le type! 

ne doit pas étre authentique partout oü on 
l'a noté : l'élément vocalique qui accompagne |, 
surtout lorsqu'il le précède, est parfois si 
réduit ou si neutre qu'il devient imperceptible 
ou qu'il parait faire corps avec l. 

3 La forme il est signalée dans plusieurs 
autres localités de la région par GRIGN., 
$ 103-4. 

* Pour l'assimilation de / à la cons. initiale 

du mot suivant aux pts To 7, No 1 et 2, cf. 
t. 1, c. 54, et p. 280, n. 3, et aussi ci-dessous 

e. 4, n. 5. 

5 Les discordances qu'on observe, en dehors 
de la zone la, entre la présente carte et la c. 54 
LE du t. 1 sont de nature différente et d'im- 
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portance inégale. Beaucoup sont dues au 
caractère intermédiaire ou mal perceptible 
de la voy. : ainsi dans la zone de tèl et +él, 
et aussi dans celles de */é (Br) et de +ñ (Nm 
et Lg, Hesb.); Na 79 ali = LE et li = LA; etc. 
En certains pts, qui se trouvent dans des zones 
limitrophes, les discordances correspondent 
p.-ê. à de doubles usages : ainsi, à Ni 11 et 61, 
èl et lé; à B 11, li et lu. La note 2 du t. 1, 
280, c. 54 LE, relative à Ve 24, 82 et 34, vaut 
pour le fém. comme pour le mase. 

a. La voy. de tous les types autres que la 
ne s'élide pas seulement devant voy., mais 
aussi, après voy. devant cons. Celle de la, 
comme celle du fr. la, s'élide aussi devant voy.; 
mais elle se maintient voloritiers devant cons. : 
q. 23 (1, 3) «s'écorcher la peau », on a la, 
d'une facon constante, dans toute la zone où 
la présente carte donne la : si Swarsi la pë 
B 19, su drivè la pé Ne 47, s èraflé la pé Vi 16... 
A Ne 20 seulement, on a ... arasi l pé, mais, 
dans ce pt, l'art. LA se rend par la ou par lu 

(cf. carte); p.-é. méme situation à D 120 : 
s arasi la pé (J. H.), su grèté l pé (J. Gester), 
mais lu aux q. consultées ici. Il s'agit là de 
deux points limitrophes. Mais les q. 1886-7 
(2, 56-7) «...par la main droite (gauche) > 
et 841 (6, 206) «... par la lucarne » (cf. c. 6, 
«) montrent que la voy. a n'est vraiment 
constante que dans Vi; q. 1386, p. ex., on a 
pa la "main? partout. dans. Vi, mais pa la... 
D 123-136, B 24, 28-83, Ne 11, 20, 26, 31, 33, 

39-60, 63, 76. 

B. LES, art. plur. : q. 74 (1, 9) «les pommiers 
commencent à fleurir». Partout ls, lè, 

avec è ouvert. On a é fermé ou e moyen en 
quelques pts de To : lé To 73, 99; le To 78. 
En outre, lé Mo 41, le Ph 79. La voyelle est la 

même dans DES, MES, TES, CES; pour MES, 

cf. c. 47, y. Pour LES pron. personnel, cf. c. 86. 
Devant voy., l'art. se termine par z comme 

en fr. : +lès-dbes... ‘les arbres’, lèz áp. La voy. è 
est élidable dans ee cas, lorsque l'art. vient 
après une voy. : “po l's-ótes ‘pour les autres’. 

2. AUX. Article contracté. 

Q. G. 2009 (Q. P. 1, 248) «je n'ai jamais pu croire aux sorcières » !. 

+ ALF 76 (aux autres) REM., Synt. 1 
p. 109 (e. 8). 

3 

+ Dans les dial. b.-r. comme en fr., il 
existe des formes contractées répondant à 
ad illu et à ad illos, -as. Le 
masc. sing. au et le plur. aux suivi de cons. sont 
homophones; on a d, à, ò... dans le n.-e., ó 
ailleurs : cf. ALW 1, c. 15 CHAUSSE (menues 
discordances); devant voy., le plur. s'allonge 
d'un z. Pour AU, cf. a. 

A côté des types étymologiquement nor- 
maux, qui ont une voy. longue et qui doivent 
exister partout, l'enquéte en fait apparaitre 
d'autres d'abord, dans l'ouest, *as avec 
voy. brève (= a. fr. as); ensuite, à l'ouest et 
à l'est, un type nettement analytique, *à 
lès, et deux types analogiques en -és, tézès 
et Tazës ?. 

= A. L. *ás: á H 8, 21, 27, 28; L 61, 75, 
85, 87; Ve 84 (a"), 88, 40, 41, 42, 44; My 1, 

2, 4; Ma 20, 53; B 4, 5, 9, 11, 15, 16, 24-33. 
II. *ás..: à, á Ni 19, 20; D 30, 34, 64; 

W 1, '2, 3-13, 21 («ds » : ef. t. 1, c. 15), 80- 
66...; H 1, 2, 37-53, 68, 69, '74; L 4, 35, 45, 
106, 113, 116; Ve 35; Ma 2-19, 24, 42 | Ó H 67; 
L 1, 2, 7, 14, 29, 39, 94, 114; Ve 1, 24, 26, 32; 
Vi '1, 383, 

HI. +ôs : ó L '32, 43, 66, 101; Ve 6; Ma 39 |o 
To 73 | ó, ó No 1-3; To 2, 13, 37, 48, 71, 78; 
A 37; Mo 20, 87, 64; S 10, 13; Ch 28-43, '64, 
72; Th 25, 46, 64-82; Ni 2, '5, 6-17, 26-86, 
38 (0), 39, 45, 61, 80-98, 107 (6,), 112; Na 1- 
101, 109-185; Ph 6-37, 45-86; Ar 1, 2; D 7- 
25, 86-58, 68-136; L 19, '71; Ve 8; Ma 1, 35, 
36, 48, 46; Ne 4-76...; Vi 2-87, 48-47. 

IV. tas : a Mo 58, 79; Ch 27; Th 14, 

43, 53-62; Ni 72 4. 
= B. I. ta les? : alè To 1, 6, 7, 24, 27 (alé), 

28, 89, 48, 58, 99 (a lé); A 1-12, '18, '20, 28, 
44-60; Mo 1-17, 23, 41-44; S 1-10, 19-37; 
Ch 4-27, "86, 63; Th '2, 5, 24, 29; Ni 1, 74; 
re 24, 31, 32, 34. 
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II. “òzès? 

Ph 87, 42. 

IH. *azés? : azè To 945; Ve 37, 89, 40 

(Francheville, ou à), 41, 44, 47; My 3, 6; 

Ma 20; 24, 99, 40, 51, 53; B 2, ‘3, 6-9, 12, 
21-23. 

zè Ch 61; Na 107, 109; 

1 Autre q. consultée : 1943 (4, 216) «avant 

de penser aux autres, je pense à moi-même », 

où AUX est suivi d'une initiale vocalique. 

Cf. ALW 3, 313-4, not. 189 ÉPIPHANIE (q. 1508 

«à la fête des Rois,... >) nombreuses rép. 

"aux Rois" (noter azè My 2). Voy. a. 
2 Ces formes s'expliquent par un besoin de 

marquer que, dans «aux », l'art. défini garde 

sa pleine valeur : Rem., Synt. 1, p. 108 sv." 

*ózós == *ós ‘aux’ +-és de ‘lès. L'o.-w. 

connaît aussi *pózés ‘par les’ : GRIGN., $ 104. 

Quant à ‘azès, qui est attesté à Waimes 

[My '5] et à La Gleize [Ve 39] depuis le 16° s., 

il a été refait d’après tèzès < intus in 

illos (ef. e 5, B): REM, Synt. 1, l c. 

Aux q. 502 (6, 115) <... pour tendre aux 

grives », 503 (6, 116) <... pour tendre aux 

oiseaux » et 1116 (7, 103) «jouer aux quil- 

les;... », où l'art. manque de précision, les 

types B n'apparaissent pas (q. 503, on a 

tèn dé file a lèz úzyó A 7, mais la trad. n'est 

pas absolument exacte). 
A cóté du type analytique *à lés, on trouve, 

dans la région verviétoise, un type parallèle 

*du lès au lieu de *dés; on y dit de méme 

*é lès ‘en les’ au lieu du lg. tèzès : cf. c. 5, B. 

3 A Vi '1 et 38, ò est une var. de ó; ailleurs, 

il procède de à. 
4 La f. tas a été donnée à la q. 502 « mettre 

des lacets pour tendre aux grives » ou à la 

q. 508 «mettre des filets pour tendre aux 
oiseaux » pour les pts suivants : To 1, 2, 27, 

37, 89, “71, 78, 78; A /10, 12, 18, '18, 28-50; 
Mo 1, 9, 20, 41, 44, 64; S 10, 19-37; Ch 4-28, 
48, 63, '64; Th 5-82; Ni 33-39, 98, 112; Ph 6, 

86. Ex. : q. 502 tét a grif Mo 1, Ch 16...; 
q. 508 fèt a muso Th 24, Ni 98... 

A la q. 1116 (7, 103) «jouer aux quilles », 

*as couvre à peu prés la méme aire (sauf 

vers lo. : il manque presque complètement 

dans To et A; le jeu de quilles paraît 

peu connu dans cette région). Mais il occupe 

une zone particulièrement vaste et compacte à 

la q. 1642 (8, 46) «jouer aux cartes » : No: 

To; A; Mo; S; Ch 4-28, 43, 61, 63, ‘64; Th; 

Ni 1, 38-38, 72, '112; Ph 6. 

En beaucoup de pts, on a trois formes : 

+ós, tas et +à lès : ainsi à To 78, Mo 9, ete. 

A la q. 503, devant le type "oiseaux", 

+as se lie génért en z; ainsi aux pts suivants : 

To 1, 37, 39, 73, 78; À '10; Th 25, 53, 54, 62, 

64, 72, 78, 82. Ex. : tèt az 080 To 87, ... az 

gó Th 25... 

5 La forme azé de To 94 est isolée et elle ne 

se retrouve pas q. 1493; mais elle est assurée 

par EP : «qui l'a invéié a z-ès camps > Tour- 

nai (p. 11, 15); «el pére dit à z-és domestiques » 

Antoing To 78 (p. 15, 22). 

a. AUX, article contracté, devant voy. : 

q. 1493 «avant de penser aux autres,... » 

(cf. n. 1) La liaison se fait, comme en fr., 

par la cons. -z. Le type tózès manque, mais 

+à lès et tazès sont bien attestés; à l’ouest, 

et aussi dans Ve, tà lès s'élide en tà Ps-, a lz, 

d’où, en deux pts de To, a zz. Localisations : 

+à lès- : a lèz No 1 (léz); To 1 («les z' >), 

6 (lez), 24, 27, 28 (léz), 48; A 1, 2, 12, 44, '52; 
Mo 1, 20, 23; S 1-13; Ch 4-27, ‘36, "64; Th 24, 

48, 53, 78, 82; Ni 1, 33, 61, 112; Ve 81. || “a 

Fs- : a lz No 2; To 13, 37, 39, 48, 58, ‘71, 

73, 78, 99; A 7, 12, '18, ‘20, 28, 50-60; Mo 17, 

20, 41-79; Š 19, 81, 37; Th 25, 29, 46; Ni 11, 

72, 107; Ve 32, 34. || a zz To 2, 7. 

+azès- : azèz Ve 37, 89; My 1, 8, 6; B 11, 

15, 16. 

D'après ces données, on a ajouté une dou- 

zaine de signes de +à lès sur la carte; on y a 

aussi porté la var. a zz. D'autre part, on a 

retenu également azèz áp ‘aux arbres' Ma 42 

(complément a q. 1493). 

B. AU, articlecontractésingulier devant cons.: 

q. 1787 (2, 100) «au bout du jardin;... », 

375 (4, 10) «je veux attacher notre chèvre 

au poteau... ». En général, devant cons., AU 

se confond avec Aux, du moins avec la forme de 

AUX qui répond phonétiqt à la forme fran- 

caise. Mais le type issu de ad illu a été 

remplacé par le produit de in illo dans 

quelques pts de la zone picarde et dans le sud 

du Lx et de D (la liste suivante donne les pts 

où in illo figure aux deux q. ou à une 

seule) : tou, u To 43, 48; A '10, 12; Ar 2; 
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‘29 D 110, 120-136; Ne 11, ‘22, ‘28, 24, 31-69; 

Vi 2-8. | *o, ó B 21, 24-33; Ne 9, 14-16, 26, 

39 (q. 375: w q. 1787). | ton, ó Vi 35, 37, 
46. | tan, à Vi 13. Cf. BRUN., Eng. 1, p. 49; 

Et, p. 268; Haust, ND 1, p. 184. Pour la 

substitution inverse, ef. c. 5 DANS LE, type +ó". 

Noter en outre tà "piquet", avec la prép. à, 
q. 375, à Th 5, W 13, L 7, 19, 85, ce qui est 

un phénoméne particulier, et, d'autre part, 

dans Ni surtout, la substitution de +à P à 
+ô : tà P "piquet" Ni 17, 28, 39; Na 22;— 
q. 1285 (1, 65) «puiser de l'eau au puits » : 
+à P "puits? Ni 6, '9, 11, 17, 20, 39, 61, 62; — 
dans l'usage, la forme féminine concurrence 

réellement la forme masculine; de méme, les 

féminins +dèl ‘de là’ et tèl ‘en la’ coneurrencent 

les masculins réguliers “dè ‘du’ et +è ‘en le’; 

cf. ALW 3, not. 8 (au soleil LEVANT), n. 2 (al 

prémi "soleil, W '2) et Haust, ND 12, 14 

(édition de textes de Perwez Ni 98); voy. aussi 

ManfÉcHaL, BSW 40, 83, qui signale le fait 

à Gembloux Na 22 et aux environs (Sauvenière 

Na '12, Grand-Manil Na '21, Corroy-le-Chá- 

teau Na '32, Beuzet Na '34, etc.), et GRIGN., 

BSW 50, $ 104 (courte note, avec renvoi à 

MARÉCHAL); le phénomène paraît couvrir la 

zone brabançonne de “dè et la région de 
Gembloux. 

3. DU. Article partitif. 

Q. G. 1099 (Q. P. 4, 79) «non, je boirai du vin », ete. !. 

€ ALF 1176... Brun. Eng. n» 509; Et. 

p. 268. Man, BSW 40, p. 19. GRIGN., 

$104, p. 459-460, carte VII. Rem., La Gl., 

p. 27; Anc. w., p. 84, $ 50. 

€ Comme en fr. Part. partitif et l'art. 

contracté ont la méme forme; voy. pour- 

tant n. 1. 

Le primitif del (« lat. de illo) a donné, 

d'une part, *dé (< "deu; cf. capillu >lg. 

+tchivè, fr. cheveu), qui est surtout liég., 

mais qui s'étend très loin vers l'ouest dans 

le Br; — d'autre part, *do (< *dou), qui 

est nm. et ard. et qui cerne presque complè- 

tement la zone *dé, et *dou, du (« *dou), 

qui est attesté fréquemment, mais d'une facon 

assez discontinue, dans la. zone occidentale 

(Hn...), ainsi que dans le sud de Nm et de Lx, 

excepté toutefois la zone méridionale 

de l'arr. de Vi, où règne la forme nasalisée 

+don. Le type fr. tdu occupe des zones 

homogènes dans les arr. de To, Th et Ph, 

où il est peut-être la forme traditionnelle; 

mais il a dû supplanter en de nombreux pts 

*dou et +dè, formes avec lesquelles il coexiste 

assez souvent. 

A part le domaine de *dou, les aires sont 

d'une grande netteté. On notera particu- 

lièrement l'existence d'un îlot dé à Th '61, 

'63 et Ph 45. 

= I. +dè : dé Th '61, ‘63; Ni 2, '5, 6, '9, 

‘10, 11, 17-20, '24, 26, 28, 89, 45, 61, '62, 

‘66, 80, 85, 93, ‘97, 98, ‘102, 107; Na 6, 

19, 20, 22-30, 49, 59, 79, 84, 99, 101, 129; 

Ph 45; D 15, 80, 34, 46, 64; W 1-66...; 

H 1-69..; L 1-116..; Ve 1-85, '36, 38, 39 

(ouest), 41, 42; Ma 2-24, '25. 

= TI. “do : dó Na 1, 44, 69, 99 (ou dè), 

107-127, 129, 135; Ph 33; D 7, '10, 25, 36-40, 

58, 68-84, ‘85, 96, ‘100, 101, ‘103, ‘104, 113; 

Ve 37, 39 (est), 40, 44, 47; My 1-6; Ma 1, 

20-53..; B 2-88..., ‘85; Ne 4, '5, 9, 14-16, 

17, 26, 39 (q. 822, J. Haust), 49 (q. 1048). 

HI. +dou : du To 24, 37, 43, 48, '50, 

‘51, ‘71, 72; A 1-7, ‘10, 12, ‘13, ‘18, ‘20, 

28, 37, ‘40, ‘48, 50, ‘52, 60; Mo 1, 17, 23, 41- 

44; S 1, 10, 29, 31-87; Ch 16 (q. 7), 26, 27, 
61, 72; Th ‘2, ‘11, 24; Ni 36, 38, 72; Na 180; 

Ph 6, 15, 16, 42, 53, 61, 84; Ar 1, 2; D 94, 

123, 129, 132, 136; Ne 33 (q. 7), ‘38, 39, 43, 

44 (mais dó q. 1043 [?]), 47, 49 (mais do 

q. 1043 [?]), 51-76; Vi 2, 6. — La forme du 

est souvent concurrencée par du : voy. V. 

IV. “don : dò Vi '1, 25, 27, '32, '34, 35, 

'86, 37-47 ?. 

= V. +du : du No 1-8...; To 1-13, 24 

(q. 255), 27-89, ‘44, 58, ‘71, 73-99; A 1, 
37 (q. 822), 44, 55; Mo 1-20, 37, 44, "57, 

58-79; S 1, 6, 18-29; Ch 4 (dà), 16, 28-43, 

'54, 63, 64: Th 5, ‘11, 14-82; Ni 1, 33, 36 
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(du q. 255), 72, "74, 90, 112; Ph 6, 15, 37, 

'40, 45 (voy. dé), 54, 69-86; D 110, 120, 
123 (dd); Ne 11, 20, '22, '23, 24, 31-32 (dè), 
33, 60 (q. 255), '64 (q. 1166); Vi 8-18, '21, 
22. — +dou est concurrencé par +du en de 
nombreux pts, pour lesquels la carte donne 
deux signes, notamment à To '71, A 1 

Mo 1 et 17, Ni 72, Ph 6... 

1 Autres q. consultées : 1043 (1, 52) 
«coudre un bouton avec du fil blanc », 
255 (1, 18) «du lin;... », 822 (1, 40) « du cuir 
brun », 1166 (1, 60) «du fer; du fer blanc; 

du cuivre », 262 (3, 156) «du foin; du four- 
rage »; 7 (2, 89) «... saigner du nez » (pv est 
iei art. contracté; on traduit génért "par le 
nez cependant, "du" est assez fréquent à 
l'ouest et au sud). — Pour les pts qui ne sont 
pas touchés par l'enquête, voy. J. Hausr, 
Enq. dialectale sur la topon. wall., Liège, 
1940-41. 

A la q. 7, «du nez » est rendu par +dèl 
"nez' à Ni 98 et Na 23 : cf. c. 2, B, in fine. 

Hausr, ND 12, p. 14, donne ces ex. : +ê 

maniche dé ou dél coutia ‘le manche du 
couteau’; +lé tièsse dé ou dé lé tch'fau ‘la 
tête du cheval” (noter la forme analytique de 
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l'art. devant le groupe ëf.). D'après MAR., 
BSW 40, p. 83, la substitution du fém. au 
mase. se produit seult pour l'art. défini con- 
tracté, non pour le partitif, qui est toujours 
*dé. 

2 Devant un k ou un g, dó devient dën, 
dóp.., avec y vélaire : (q. 822) dën kür 
brè Vi 47; dò,... Vi 48; a dën kueur breün' > 
Vi 86; dòn [lire -y] kér brè Vi 25. Cf. ALW 1, 
e. 96 UN, n. 3. Ta i | 

a. DES, article contracté q. 1652 (4, 

154) «lequel (laquelle) des deux faut-il ache- 
ter? ». Même type qu'en fr. comme pour 
DES indéfini; génért dés, mais de Ph 79; 

dé To 1, 28, 99; dé No 1; de No 3; dé 'To 6; 

dé To 7, 78, 94. 
Pour l'art. contracté, on a *du lès à Ve 1, 

6, 32, 34, c.-à-d. dans la région oü l'on avait 

+à lès pour AUX : c. 2. A la q. 479 (4, 14) 
«quand les vaches sont piquées par les 
taons, elles courent », où le compl. d'agent 
est régulier! construit avec la prép. DE dans 
le nord-est (REM., Synt. 2, p. 367-8 et c. 15), 

on relève +du lès à Ve 6, 24, 26. 

Devant voy., *dés se lie par -z comme en 
fr.; dans la méme position, mais aprés voy., 
il peut s'élider en +d's-, dz. 

4. DE LA. Devant consonne. 

Q. G. 802 (Q. P. 4, 49) «allez chercher de la bière »!. 

e ALF 345... BRUN. Enq., n° 486; Et., 

p. 268. Mar., BSW 40, p. 81-3 (et la carte). 
GRIGN., $104. Rem., La Gl., p. 27. 

+ Même remarque que pour pu (c. 3) : 
comme en fr. le groupe «prép. + art. 
défini » et le groupe partitif semblent avoir 
partout la méme forme. 

Le groupe DE LA ne serait guère intéressant 
à étudier si ses deux éléments se compor- 
taient comme en fr. et s'ils subissaient seu- 
lement des élisions normales; il en est ainsi 

dans une grande partie de la B.R., où l'on a 
ici, devant cons., "de l ” ou "d la” (types B): 
dans *di l', par ex., di a la voy. caduque i 
répondant au fr. e. Mais, dans la plus grande 
partie de la zone proprement w., les deux 

éléments du groupe constituent une forme 
dont la voy. n'est pas la voy. caduque nor- 
male et qu'on peut appeler «contractée > 
(types À) : lg. et nm. del au lieu de di l, nm. 
et ard. dol au lieu de di l, du l; nm. et lx. 

dul au lieu de di l... 
La f. *dél n'est nettement contractée que 

dans la zone ou LE == li, lu; à l'ouest, dans la 

zone de l'art. picard él, dél peut être inter- 
prété dè l (ou méme d èl ?)?. Nous avons cepen- 
dant groupé sous un méme chef toutes les f. 
+dèl. En revanche, nous avons classé toutes 

les f. *dé  [ — ddl] parmi les types non con- 
tractés, celles de la zone oce. comme celles de 

B 2-3, 
Les f. *dol et *doul ne résultent pas de la 

contraction pure et simple de "de l(a); 
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leurs voyelles d et at proviennent du masc. 
"du", c.-à-d. de *do et +dou : ef. c. 3. Les 

aires des fém. *dol et *doul sont comprises 
dans celles des mase. *do et *dou, mais ces 

dernières sont beaucoup plus vastes; dans 

une grande partie de son domaine, le fém. 
*dél coexiste avec un masc. qui n'est pas en ë, 
notamment avec +do et tdou. Voy. aussi, 
dans le s. du Lx, +de la à côté de *don?. 

= A. 1. +del : del No 3; To 18-78, 94, 99 
(dél), A 12, 87, '52, 55, 60; Mo 1-37, 42-79; 

S 1-37; Ch 4-72; Th 5-825 Ni 1-17, 19-20 

(del), 26-112; Na 1-116, 129 (ou dòl), 130: 
Ph 6-16, 37-45, 54-86; D 15, 30, 34, 46, 58 

(q. 387), 64; W 1, '2 (del), 8, 10 (ou dal), 
21-66; H 1-69...; L 1-116; Ve 1-85, /86, 41, 
42; Ma 2-24, 29 (ou dol); B 4 | dësl To 2 | dé 
s só No 2 (q. 387); dè g glas No 2 (q. 681 
[de] la glace >); èl pi dé m mwé*l No 3 (q. 285); 
dé s sway, dé v vyt To 7 (q. 387 et 1777) 5. 
[| *dal : dal W 10 (ou del) *. 

II. *dol : dòl Na 127, 129 (ou dèl), 135; 
Ph 33; D 7, 25, 36-40, 58 (mais dèl q. 387), 
68-84, 96, 101, '109, 113; Ve 40 (Franche- 

ville); My 1-6; Ma 1, 29 (ou dél), '31 (Ollogne), 
'84, 85-53; B 12, 16, '17, 21-33; Ne 4-9, 14- 

16, 26. 

III. *doul : dul Ph 53; Ar 1, 2; D 94, 123 
(mais děl q. 802), '129, 132, 136 (q. 680); 

Ne '88, 43, 44, 51, 57. 

= B. I. *diP: di l B 7, 14, 15. | *du P : 
du | D 110, 120; Ve 37-40, 44, '46, 47; B 6, 

9, 11; Ne 11, 20, ‘23, 24, 33 (q. 387). | *dü P : 
dil, dél D 123 (q. 802); B 5; Ne '22, 31. 

II. +dé P : dél, del No '4, '5; To 1, 6, 7, 
"1, 78; A 1-7, '10, 12, '13, '20, 28, 44, 50, 

‘52; Mo 17, 41; D 136 (mais dul q. 680); 

B 2, '3; Ne 32 | del No 1 | dè s só, de v vyat 
No 1 (q. 387 et 1777) de g glas (q. 681 
« [de] la glace ») No 1, To 7 5. 

= II. *d' la”, “du la, *dé la : d la Ne 33 
(mais dul q. 387), 39, 49, 60-76; Vi 2-8, 16, 

18, 25, 27, 37, 46 | du la Ne 47; Vi 13, 16, 

18, '21, 22, 25 | dé la Vi 6 | dé la Ne 76 
(q. 1777); Vi 27, '32, '34, 35, '36, 37-47. 

1 Autres q. consultées : 387 (1, 25) «de 
la soie »; 1777 (4, 184) «de la viande erue »; 
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680 (1, 170) <... il y a de la rosée x; 285 (3, 
60) «le pied de la meule y; etc. 

2 Peut-étre faut-il attribuer á une inter- 
prétation d èl la création de l'art. tèl : cf. 
ALW 1, c. 54 LE, et ci-dessus e. 1. Comp. 
la formation du pron. pers. "éi (lg.,...), ci- 
dessous, e. 38, 59. 

3 En comparant la présente carte avec la c. 1, 
on verra que l'aire de “de la” est plus petite 
et s'étend moins vers le n. que celle de “la”. 
Ce dernier coexiste notamment ‘avec +dol 
et *doul. Noter à Ne 83 : du l sóy (q. 887), 
mais kèri d la “bière” (q. 802). 

* A Th 25, pour Q. G. 680, on a noté él 
rüzéy, mais i y a d la rüzéy : sans doute est-ce 
l'influence fr. qui introduit un /a anormal 
dans la seconde réponse. 

5 Assimilation normale de l ALW 1, 

c. 54, p. 280, n. 8, et ci-dessus c. 1, n. 4. 

Le phénoméne existe à No 1, 2 et 3 et To 7. 
$ On a de méme, à W 10, al == le (... le 

poursuivait, c. 33, 59), et, à W '8, gal = je 

le (c. 85, A. L a). 
? L'élision de la prép. “de” se produit 

méme en tête de la phrase : d la "soie" est 
tres fréquent; on l'a aussi à l'intérieur dans 

des cas où elle provoque une séquence de 
trois consonnes ` "kér” d la “bière” se trouve 
en bon nombre de pts (Ne 39, 49, 60, 63, 69, 

76; Vi 27). 

a. DE L' (= LE ou LA), devant voy. 
q. 650 (1, 139) «il tombe de leau;... > (lac. 

assez nombreuses); partout DE avec une voy. 

caduque normale, comme en fr. : lg. +di P, 

verv. tdu P, ete. 

A My 1, on a la forme contractée devant 

voy. comme devant cons. : *so P bward dol 

éwe; tlu róbe dol èfant; +á pi d(o)l áté, au pied 
de l'autel (o facult.). 

Aprés voy. et devant voy., le groupe se 
réduit couramment à *d' P, comme en fr. : 

lg. ti beüt d' l'éwe ‘il boit de l’eau’. 
A l’ouest, devant *yó ‘eau’, il se produit 

souvent des phénomènes particuliers : q. 1178 
(4, 84) « de l’eau claire ». Formes normales : 

dé l yo S 1, èd Ï yé No 3. Le groupe ly peut 
se réduire à y, lequel palatalise ensuite le d : 
dyo To 82, Mo 20..; édyó Mo 37; édd'yo 
A 44; édjó Mo 41... Noter dé H iyó A 28. 
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Cf. t. 3, not. 56 (il tombe) DE L'EAU, n. 2. 
formes analogues; 

x 
EAU, n. 5. 

voy. aussi t. l, e. 30 

B. DE LA (art. défini), après voy., r. devant 
un mot 

q. 494 (4, 
+scole],... 
sont possibles : dg. +tot rim'nant d' li scole 
et tot rim nant dèl sicole (avec i “épenthétique 

iya par s + consonne 
17) «en rentrant de l’école [w. 

entre s et k et dèl comme dans. Tot rim nant 

dèl vèye ‘en revenant de la ville”); bien que 

». Dans le domaine w., deux types 

l'art. L n'intervienne pas toujours dans les 
. trad. (on a souvent "en r. d'école), il appa- 
rait clairement que le premier type est de 

- loin le plus répandu; notons “dol "sicole..." 
à D 25; Ma 35, 51; B 21, 33; Ne '8, 15, 26. 
Pour L 1, cf. DL 196 dél 1 : on dit toujours 
"déi au sens partitif : +dj'a dèl sitofe assez 
‘j'ai assez d'étoffe'; on dit ordt +Pohé d' li 
spale "Pos de l'épaule'; il en est probt ainsi 
dans une région trés étendue. Dans Vi et 
dans l'o. du Hn, où ÉCOLE a perdu s d'appui 
comme en fr., on a aussi *d' P comme en fr. 

5. DANS LE (in illo) Devant consonne. 

Q. G. 142 (Q. P. 3, 22) «allez cueillir un bouquet dans le jardin ai. 

€ ALF 1087. Brux., Eng. 1, p. 49 et 

283; ÉL, p. 268-9. Mar. BSW 40, 82. 
Rem., La Gl. p. 27; Anc. w., p. 84, $ 50. 

+ De méme que de illo, par un inter- 
médiaire del, aboutit en B. R. à +dè, tdo, *dou, 

“don (cf. c. 3), in illo, par un intermédiaire 
enl, el, aboutit à +ë, to, rou, ton (tan); cf. a. fr. 

eu, ou, on : Nyror, Gr. hist. 2, $ 502. En 

principe, +è se trouve dans la méme zone que 
+dè, et ainsi de suite ?. 

La q. 142 donne les quatre types, mais le 
dernier seulement sous la forme tan ( << ton) 3. 
D'autres q. font aussi apparaitre ton; cer- 
taines ne donnent que trois types. Les aires 
varient plus ou moins d'une q. à l'autre. 
Il s'agit ordint de formes en déclin; le pro- 
duit de in illo a souvent été supplanté par 
un type analytique "dans le”, et, là ou 
il persiste, il est concurrencé par le méme 
type : cette question sera étudiée dans un 
autre volume, avec la prép. DANS; en atten- 

dant, voy., pour le liég., É. Lecros, DBR 

17, 5-36, et 18, 5-40 et 99-130. 

Le type tau (C) représente ad illo* : on 
ne peut s'étonner de le trouver q. 142, 
puisque le fr. connait aussi 'au jardin". 
Peut-étre son usage dans le cas présent a-t-il 
cependant un rapport avec le fait que les 
produits de ad illo et ceux de in illo 
tendent parfois à se confondre (cf. n. 4). 

= A. [in illo]. I. +ë : è Ni 6, '9, 20, 

'102; Na '20, 30, 59, 84, 101, 129; D 15, 30, 

34, 46, 64; W 1, '8, 10-66...; H 1-69..; L 1- 

116..; Ve 1-35, '36, 38, 39, 41, 42; Ma 2-20, 
29. 

II. +o : ó Na 109, 116, 135; Ph '11, 33; 
D 25-40, 58, 72, 78, '74, 81, 84, 96, 101; 

Ve 87, 40, 44, 47; My 1-6; Ma 1, '31, 36-51; 

B 2, '3, 4-12, ‘14, 16, 21 (Roumont), 22-24, 
28, 30; Ne 4, 5, 9, 14-16. 

III. *ou : « To 43, 48 (w); A 12, '18; Ar 2; 
D 94, 110, 123, 136; Ne 11, '22, ‘23, 24, Bl- 

49, 60, 65, 76. 

IV. tan : 4 Vi 18, '21, 22. 
= B. [dans le]. I. *dins P : dè Ï No 1, 3; 

To 1, 2, 13, 28, 39, 78, 94; Mo 23, 58-79; 

S 19, 29, 36, 37; Ch 16, 27-72; Th '2, 5, 14, 

25, 62, 64 (dé^ D, 73 (dè l); Ni 1, 2, 5, ‘10, 
11, 17-20, '24, 26-88, 45-72, '74, 90, 93, 98, 

107, 112; Na 1-19, 22, 23, 44, 49, 69, 79, 99, 

107, 112, 127, 130; Ph 6-16, 42-54, 79, 81; 

ge 1; D 7, 113, 120, 132; W 3; Ma 35; Ne 20, 

26 (dek l), 51, 57, 69 | dél A 1 | dé 1 Ni 39. | avec 
assimilation de l à la cons. initiale de "cour- 
til" ou de 'gardin" : dë k To 6; E. g To 7; 
dé" g To 73. || *das V : dal Vi '1, 2-18, e 47. 

H. *d'dins l’ : ddé Ï Ni 80, ‘97; + 27 | ddé*l 
B 33. || *d'dés P : ddè Ï Ne 63. 

II. *d'vins P, *vins l'... : dvé 1 To 27, 
87; Mo 44; S 13 | dvé (-é) l To '71; A 2, 7, 28, 
55 | dvë LA '10 | (d)vé l Mo 41 | vé l A 37. 

IV. tin P : el Mo 42. 
= C. [au]. +ô : ó, ó No 2; To 24, 58, 99; 

A 44, 50, '52, 60; Mo 1-20, 87; S 1-10, 31; 
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Ch 4, 26; Th 24, 29-54, 72, 82; Ph 37, 61, 

69, 84, 86; D 68; Vi 16, '36 *. 

+ La q. 1066 (1, 55) «se mirer dans le 

miroir > donne encore tè aux pts suivants 

(Ni e., Na...; en beaucoup de ces pts, on a 

+dins P à la q. 142) : Ni '14, 17, 19, 26, '66, 
85, '97, 98; Na 6, 19; W 8 '32, '45; Ma 24. Elle 

donne +0 à Na 69, Ma 29 et 58, B 27. 

1 Autres q. consultées : 1066 (voy. fin 

du tableau); 1858 (2, 102) «il y a du sable 

dans le sucre;... »; etc. 
2 Dans l'e. de Ve 89, pu = *do, mais 

in illo = ë : REM, l. c. 
3 Le passage de ó à 4 est normal dans Vin. : 

cf. t. 1, e. 56 MAISON, types +mójon, *májan. 

4 Les q. utilisées pour le tableau sont 

celles qui donnent les représentants de 

in illo avec une valeur nettement locale 

(fr. dans le). D'autres q. les donnent sur une 

aire plus étendue : 
La q. 1285 (1, 65) «puiser de l'eau au 

puits » fournit de nombreux pts supplé- 

mentaires : ò D 113; B ‘17, 21, 31, 33; Ne 26, 

49, '50; — To 24; A '10; D 120, '129, 132; 
Ne 20, 51, 57, 68, 69; Vi 6, 8; — à Vi 18, 25; 

— ton : ó.Vi 27, 37, 43, 46. 

Autres additions possibles, d’après la q. 

1966 (4, 34) «quand il rentra au pays,... » : 

è Na 99; => ò Na 127; D 7; Ma 85; — u Vi 2, 

87; — ton : ô Vi 1, 38. 

Voyez aussi t. 3, 23 et 186, notices 1 AU 

CIEL et 100 AU PRINTEMPS, synt. : u To 24. 

Mais, dans la plupart de ces points, les 

représentants de in illo traduisent prob! AU 

et n'ont done pas la précision locale du fr. 

dans le ou du lg. *é. Dans une zone étendue, 

d'ailleurs, notamment au s.-e., in illo joue 

communément le rôle de AU (ef. c. 2, B), de 

sorte qu'on peut se demander si, dans cette 

zone, les formes +o, tou... des rép. aux q. 

utilisées pour notre tableau localisent avec 

la méme précision que le fr. dans le." 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLON IE 

a. DANS L', mase. et fém., et DANS LA : 

q. 1857 (2, 246) «les poules se vautrent dans 

la poussière >, 352 (5, 88) « l'âne se roule dans 

la poussière », 948 (6, 255) «pétrir la pâte 

dans la maie », 621 (1, 101) «en été, en 

automne, en hiver... » (trad. "en l?" : cf. t. 3, 

not. 101-3, synt.). Dans beaucoup de pts, 

to (in illo) se substitue à la prép. ? (in) de- 

vant les art. LA et L'; le phénomène est attesté 

a Na 127, 185; Ph 33; D 86-40, 68, 73, 101; 

Ve 37, 40, '43, 44, 47; My 1-6; Ma 1, 35-53; 

B 2, 8, 4-16, '17, 21. La substitution a lieu 

aussi devant «un, -e », les possessifs, les 

démonstratifs; mais la situation varie selon 

les régions; l'extension de +o atteint son maxi- 

mum là où +o se substitue à «au » (n. 4); 

par contre, dans My, on a to devant l'art., 

mais tê devant les possessifs et les démonstra- 

tifs : q. 1740 «... dans mon soulier », 1562 

«dans ce pays-ci,... », ete. Les hachures de 

la e. marquent la zone de ó = in pour les 

q. 1857, 852 et 621; noter qu'elles entourent le 

point D 68 où les q. utilisées pour la c. n’ont 

pas donné d mais Tau. 
B. DANS LES : q. 1858 (2, 102) <... ça 

grince dans les dents ». En général, les rép. 

donnent un type "dans les” ( à Po., "à les”); 

cependant on reléve en quelques pts un 

représentant de intus in illos, a. fr. ens 

es : tèzès, èzè Ve 87, 38, 39, 42; My 1, 2; 

Ma 20; — *ozés, ózó Ve 40, 44, 47; Ma 58; 

B 4-11, ‘14, 15, 16 (noter +è lès, è lè ‘en les’ 

Ve 24, 82, 84). Ajouter, d'aprés q. 155 (2, 

107) <... dans les orties» : tèzèz- Ve Al, 

Ma '84; tozèz- My 6 (è lèz Ve 1). L'étude des 

ld. d’après Havsr, Eng. dial. sur la top. w., 

permettrait d'augmenter le nombre des attes- 

tations; à Ma '19 (Wéris) et 24, *ézés ne se 

maintiendrait qu'en toponymie. Dans My, 

+èzès coexiste avec +o (in illo), ce qui est 

normal; +ozés résulte d'une contamination 

de +èzès par le sing. to. — Pour la persistance 

de "en", au lieu de “dans”, devant “les”, cf. 

É. Lecros, DBR 17, 22-80. 
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6. PAR LE. Devant consonne. 

Q. G. 1426 (Q. P. 2, 80) «il a voulu m'empoigner par le cou; par la nuque »!. 

+ ALF 328. FEW 8, 214a pèr, n. 1. 
Brux., Enq., 1, p. 283, n? 510; Ét., p. 268. 
Mar., BSW 40, p. 88. GRIGN., ib. 50, p. 459. 
Rem., Synt. 2, 366. 

e La q. 1426 est intéressante pour la prép. 
PAR et pour le groupe PAR LE : 

1° Dans la prov. de Lg, l'e. de D et le n. 
du Lx, par (lat. pér) a la forme *po, de 
sorte qu'il se confond avec +po ‘pour 
(lat. pro). Cf. < et c. T4 POUR. 

2° Dans le reste du territoire, où PAR LE 
devant voy. et PAR LA sont communément 

tpa P, le masc. PAR LE apparait presque 
partout sous une f. contraetée. On a *pa P 
dans l'e. de Ni et de Na et dans quelques pts 
au s.-e.; mais, dans tout l'o., on a *pó avec 

le méme ë que dans +ó au << ad illum, 
et, dans le s., on a des types divers dont la 
voy. est identique au produit de in illo: 
cf. c. 5. Ces derniers types s'expliquent par 
le fait que, dans la méme zone, le produit de 
in illo s'est substitué à «au» : e. 2 AUX, 

B, et aussi c. 5, n. 4; é’est parce qu'on avait 
+à P, pour À L' mase. et fém. devant voy. et 
pour À LA devant cons., et +Ó, to... pour AU, 

qu'on aura créé à cóté de *pa l' une forme 
masc. contractée *pó, +po... 2 

== I. tpo P : pò l D 30, 34, 46, 64; W 3-66; 

H 1-21, ‘28 (Héron), 27, 28, '36, 37-69; 

L 1-7, 19-66, 87-116; Ve 1-47; My 1-6; Ma 1-29, 

36-48, 51, 53; B 2-23. 

= II. *pa P : pa | To 2, 87; Ni 2, '5, 6-20, 

'95, 28, 45, 85, 98; Na 1-19, '20, 22-59, 79-101, 

116-129; Ph 86; D 7-25, 38, 40, 58, 68-96, 

101, 113; Ma 85, 46, '48; B 24, 27; Ne 9, 

14, 15, 23. || “par "le^ (li, êl...) : To 6 | (q. 836) 
No 1, 2; W 66; L 101; Ve 31? | (q. 336, add.) 

Ni 80; Ar 1; D 36; W 3; Ma 39, 51; Ne '5, 47. 

= III. “pê : pò, pé No 1, 8; To 1 (pò), 
7-27, 39 (pô), 43-58, ‘71, 73, 94, 99; A 1-87, 

50-60; Mo 1-44, 64, 79; S 1, 6, 18, 19, 31-87; 

Ch 4-72; Th '2, 5-29, 53-62, 72-82; Ni 1, 

26, 38-39, 72, 90, 107; Na 69, 107-112, 130, 

135; Ph 6-37, 45-79, 84; D 36, 94; Vi 16, 18 

(pò é)4, 47. | Add. : (q. 7) pé, pé To '57 
(ou pu) A '10, 13, 44, '52 Mo 58, '75; 

S 10, '28, 29; Ch '19; Th 46, '51; Ni 80 (pò), 
112; Ph '11, 42, ‘47. OWA 

IV. +po : pò B 28-83; Ne 4, '5, 9, 16, 26, 
39 (ou pu). | Add. : (q. 7) pò B 24; Ne '50. 

V. *pou : pu Ar 1, 2; D 110, 120, 123, 
'129, 182, 136; Ne 11, 20, 24, 31-38, 39 (ou 
pô), 48-49, '50, 51-69, ‘75 (Nivelet), 76; 
Vi 2-8. | Add. : (q. 7) pu To ‘57 (ou pò); 
A 44; S 37; D 94; Ne '22, ‘28. 

VI. +pon... "cou" $: pon Vi 27 | pòy Vi '36 | 
pon 37 | pò, Vi '1, 88, 43 | po"y Vi 46 | pò 
Vi 85. || +pan “cou”? : pâ*n (kò) Vi 18, 22 
(ou pan), 25. | Add. : pa (q. 7) Vi '21. 

= VII. Autre type : *vé P : vè I L 14, 

'50 6. 

1 Lacunes assez nombreuses, notamment 

parce qu'on traduit "par mon cou”. Autres q. 

consultées : 7 (2, 39) «... saigner du nez » 

(on traduit souvent "par le nez") 336 (5, 
23) «faire saillir la vache par le taureau ». 

Les add. et var. sont incorporées au tableau 

et portées sur la carte. 

? Brun., l. c., interprète pò, pu... comme 

équivalant à par aw, par ou. 

3 La f. française par s'emploie mainte- 

nant un peu partout, méme au n.-e. tout 

au moins à l’occasion et dans certains cas : 

cf. a. 

4 Pour cette notation, qui équivaut à 

pò, cf. c. 7, B. 
5 Dans les types +pon et +pan, il se produit 

une variation de la voy. nasale devant k. 

Phénomène caractéristique du gaumais 
cf. t. 1, p. 111 et 276, e. 19 CINQ, n. 4. Comp. 

les types +don, c. 8 pu, et ton et *an, e. 5 

DANS LE (tableau et n. 4). 

5 Cet emploi de « vers » avec la valeur de 

« par » est bien attesté à L 14 et aux env. 

Cf. q. 841 (6, 206) «il nous guette par la 

lucarne » : vé l bawèt L 14, 39; divé l L 4; 

— q. 1409 (2, 68) «elles se sont empo`gnées 

par la chevelure » : vè lè "cheveux" L 2, 14, 
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39; dvè lè L 4; — et aussi q. 7 <... saigner 
du nez > : vè l narèn L 89, 66. 

a. PAR, prép. Pour l'extension de +po 
‘par’, cf. q. 1426 (fin) <... par la nuque », 
1886 (2, 56) < prends-le par la main droite >, 
1387 (2, 57) < prenez-le par la main gauche >, 
479 (4, 14) «quand les vaches sont piquées 
par les taons, elles courent » (cf. c. 7), 483 
(1, 30) «jai été piqué par une guêpe» 
(e. 7, a). Voy. aussi t. 8, 299 «par ce 
temps-là > et < deux fois par jour » (ces expr. 
n'intéressent guère que les types *pa et 
+par), et, pour d'autres expr. encore, t. 3, 
index. La limite n'offre guére de divergences; 

les deux types *po et “pa sont attestés en- 

semble en quelques pts, notam! à W 59, 

D 30; Ma 1, 35, 36. 39, 43, 51; B 21. En ce 

dernier pt, la q. 1426 donne pò | kò, pa la 
hénét. 

Le type fr. *par apparait à l'extréme ouest 
aux q. 1886-7 : To 2, 6, 7. Il s'emploie un 

peu partout, par gallicisme, dans certaines 
expr.; ainsi dans «deux fois par jour », où 
le type “deux fois le jour” est cependant 
normal au n.-e. : t. 8, 299, not. 178. 

Il s'emploie surtout souvent, par gallicisme 
encore, devant le compl. d'agent; la q. 488 
«... par une guêpe » le donne dans toute une 

série de points : cf. c. 7, œ. 

7. PAR LES. Devant consonne. 

Q. G. 479 (Q. P. 4, 14) «quand les vaches sont piquées par les taons, elles courent »!. 

+ La q. 479 est intéressante, non seule- 

ment pour la trad. de PAR LES, mais pour la 

facon de rendre la prép. PAR devant le com- 
plément d'agent : 

10 La prép. PAR est rendue par “de”, 
selon l'usage ancien, dans la prov. de Lg et 
le n. du Lx, ailleurs par "par". Cp. c. 6 PAR LE: 
l'aire compacte de "de" coincide assez bien 
avec celle où PAR se confond avec POUR dans 
la forme *po(r) Noter le type analytique 
+du lès dans Ve ?. Cf. REM., Synt. 2, p. 367-8 
et e. 15, et voy. a. 

29 Le groupe PAR LES, en. dehors de la 
zone “des”, se traduit génért tpa lès, mais on 

a +pós dans le s., et *pós ou *pózés dans une 
partie du domaine namurois. De méme que 
les formes contractées de PAR LE (c. 6) se 
rattachent à celles de Av, les formes contrac- 

tées de PAR LES s'expliquent à partir de *ós 
et *ózés = AUX : cf. c. 2 (têgês et +pózés 
se trouvent dans la méme zone). Noter qu'à 
d'autres q., elles couvrent une aire plus 
étendue. Cf. 8; — FEW 8, 214a, n. 1. 

A. I. +pa lès : pa lè No 1 (lé), 8; To 27- 
58, ‘71, 99 (lé); A 1, 2, '10, 12, '13, '18, '20, 
28, 37 (pa lè), 50, '52, 55; Mo 1-17, 28, 41 (lé), 
42-58; S 1, 6, 13, 19, 31 (lé), 37; Ch 4, 26-28, 
'36, 43, 68, '64, 72; Th 5, 14, 25, 29, '32, 

46, 53, 62-82; Ni 1, 6, '9, 11, 17, 20, '25, 

26, 33-80, 90, 93, ‘97, ‘102, 112; Na 1-19, 
'20, 22-49, 79-99, 112, 127; Ph 6, 45, 54, 

69, 81, 84 (le); Ar 1; D 7-30, 38, 40, 58, 72- 

84, 96, 101, 113; W 3; H 8; Ma 1, 35-39, 43, 

46, '48, 51; B 21, 24, 27, 30, 33; Ne 4-16, 

'22, '23, 24-81, 33, 39, 63; Vi '1, 6, '32, 35, 

38. || "par des (un, le...)" : pa dè Š 10, 36; 
Th '2; Ni 2, '5, 28; Vi 13 | pa ó Ph 83 | pa e 
Ch 16 | pa é Mo 20 | pa l To 13 | pa la "mouche" 
B 23. 

IL. +par lès : par lè No 2; To 1 (lé), 

2, 6 (lè), 24, 78, 78 (le; Mo 37 (par), 64 

W 1; H 46; Ve 24, 81. || "par un (la)": par ô 
L 39 | par li Ma 24. 

= III. +pòs pò Ch '54, 61; Th 24; 

Na 109, 185; Ph 16, 61, 79, 86; D 36, 94, 

110-186; Ne 20, 82, 48, 44, 49, 57, 63, 65-76; 

Vi 2, 16, 18, '21, 22-27, ‘82, '36, 37, 43-47. 
IV. +pòzès : pózé Ch 83; Na 69, 107, 130; 

Ph 15, 42. 

B. I. +dès : dè To 7, 94; A 7, 44 ("prises 

des mouches”); Mo 79; Th 54; Ni 19, 20, 98; 

Na 101, 116; Ph '11, 79 (de); Ar 2; D 34, 68; 

W 10-66; H 1, 2, '20, 21, '26, "28, 37, 38, ‘39, 

'42, 49-67, 69 (dè); L 1-85, 43, 45, 66-116; 

Ve 8, 82-47; My 1, 3-6; Ma 2, 12-20, 40, 42; 
B 4-9, 12, 15, 22, 28; Ne 47, 51, 60; Vi 8. || 

"d'un, d'une, du, de la” : dò Ni 85; Na 59; 

D 46, 64; H 27, 68; B 2, '8 | dé ‘d’un’ Ve 1 |dè 

S 29 | d òn ‘d’une "mouche, ... Ma 3-9 | do 
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Ma 29 dòl ‘de la "mouche,...” My 2; Ma 
58; B 16. : 

II. +du les? : du lè Ve 6, 24, 26. 

1 Quelques lacunes : 
Na 129: B 11. 

? Pour +du lès, cf. c. 2 AUX, n. 2 et 5, et a, 
et c. 5 DANS LE, B. 

A 60; Th 48; Ni 107: 

a. PAR + Locle q agent figure aussi q. 483 
(1, 30) «j'ai été piqué par une guêpe ». A 
cette q., on a *d' aux pts suivants (noter sur- 
tout la fréquence de “de” dans Ni): A 2-12, 
37, 50, 60; Mo 17, 64; $ 1, 18, 19, 87; Ch 61; 
Th 25, 58, 54, 72; Ni 6,9, 19, 20, ‘24, 26, 33, 
38, '74, 85, 98-112; Na 19, 23, 69, 116, 129; 
Ph '11; D 7, 34, 36, 46, 64, 84; W 1, 2, 10, 
13, '32, 35, ‘36, '39, '45, '52, '56, 59-66; 
H 1-21, '26, 27, '28, 38, ‘39, '42, '45, 49-68, 
"74; L 1, 2, 7, 14, '16, 29, 35, 45-66, '71, 85- 
116; Ve 1, 24-34, 37-47; My 1-6; Ma 3-35, 
39-43, '47, '48, '49,.51, 58: B 2, '3, 4-12, '14, 
15, 21-24, '26, 28, 33; Ne '5, '12, 14, 24, 
82-39, 44, 51, 65; Vi 2, 8, 37. Ailleurs, on a 
génért *pa; la forme *par est assez fréquente : 
No 1-3, ‘4; To 1-24, 89, '71, 78 (par); Ni 17, 
'102; Na 6, 22, 49, 59, 112, 127, 135; D 25, 
40, 113; W 21; L 39; Ma 1, 24, 46; B 23; 
Ne 9 

On a encore PAR dans le méme cas q. 336 
(5, 23) « faire saillir la vache par le taureau »; 
localisations de "de" : D 84, 46, 64; W '45, 52, 
63; H. 21, 27, 28, 37, 50, 69; L 2, 43, 87, 106, 
116; Ve 6, 34, 37, 38, 39, 44; My 1, 4; B 5, 
6, 7, 28; Vi 22. 

Devant le compl. d'agent, 
possible un peu partout. 

*par doit étre 
Il est cependant 

8. UN. 

Q. G. 828 (Q. P. 

+ ALF 1347 (un) 1400 (vingt-et-un). 
FEW 14, 54 Brux., Eng. n° 1627; Et., 
p. 4384-5. ALW 1, c. 96 uw (art. indéf., 
devant consonne). 

+ Deux séries de formes, qui se ramènent 
aux types "un-que' et “un”. Le “-que” final, 
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curieux de remarquer que le plus grand nom- 
bre des par de la q. 483, soit 20 sur 82, pro- 
viennent des enq. complémentaires. Avant 
ces enq., on avait relevé par à To 1, 39, 71; 
Ni 17; Na 6, 22, 127, 135; D 25; W 21; Ma 46; 
Ne 9. Aux pts Ma 24 et B 23, on a relevé par 
et d. 

B. +pós et rpózës : cf. GRiGx., BSW 50, 
460, qui signale +pózés à Wanfercée-Baulet 
Ch 39 et à Moignelée Na 86, deux communes 
voisines situées entre Ch 33 et Na 107. — 
La f. non contractée *pa lès vient souvent à 
la q. 479 parce que l'art. LES y a une valeur 
trés déterminée. Les f. contractées doivent 
être beaucoup plus largement connues dans 
Nm, Hn et Vi qu'il ne paraît ici. A la q. 1409 
(2, 68) «elles se sont empoignées par la 
chevelure », ou l'on traduit souvent “par les 
cheveux", on a +pòs, pó "cheveux" à Ch 63; 
Th 24; Ni 80, 93, '97; Na 107-112, 135; Ph 33, 

37, 53-61, 79, 84; Ar 2: D 36, 94, 110-136; 

Ne 11, 16-26, 32, 39-60, 69, 76; Vi 2-18, 

25, 27, '82, ‘84, 35, 87, 48-47 (en divers pts 
de D, Ne, Vi, un méme enquéteur note régu- 

lièrement pò à, pu 6, pò à, pa ó “cheveux”, 
en interprétant sans doute ‘par aux ch.'; 
il s'agit partout de pò, avec un ó nettement 
long, qui est assuré, dans la même région 
et souvent dans les mêmes pts, par la q. 479 : 
cf. ci-dessus); — on a *pózés, pózè "cheveux? 
à Ch 33, 72; Na 69, 180; Ph 15; — au surplus, 

on relève un curieux +pâs, pa (éfè) à B 33 
(où «aux » = d) et un non moins curieux 

+pas, pa avec a bref à Mo 57 et 79, S 81 et 

Th 29 (ep. «aux > = tas, c. 2 AUX, type 4, IV, 
n. 4). 

Nominal. 

1, 50) «j'en ai un, une, deux... »!. 

qui règne dans les zones wallonne et gaumaise 
(il existe aussi en vosgien : ALF) et qui est 
dit «pronominal», parce qu'il affecte en même 
temps divers pronoms (cf. e. 66 LEQUEL), est 
attesté depuis la fin du 188 s. et doit être tiré 
de l'ancien représentant de aliquid, 
-quem (qui survit dans le Lx mérid., au 
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sens de ‘quelque chose’, 
+óke, *éke) : REM., 

p. 86, n° 52 2. ; 
Pour la vovelle, il est intéressant de com- 

parer la présente carte avec la e. 96 du t. 1. 
L'aire de *onk coincide génért avec celle de 
*on art. indéf.; de part et d'autre, méme zone 
de dénasalisation au n.-e. (mais L 61 a dk 
à côté de 4); noter cependant, à Ph 33, 
ô et yek. Dans une petite zone Bs. et Ne e., 
en des pts où l'on avait soit ô, soit & ou ë, 
on a des f. non nasales òk, uk, Ek. Au s.-e. 
de Ne, là où l'on avait 7, on a ik. Pour le g. 
tènk, cf. ALW 1, c. 19 CINQ. Dans tout 

l'ouest, une différence remarquable : le nom de 
nombre est génért č, yd, alors que l'art. était 
génért č ou, avec dénasalisation, é", é. 

Noter aussi le y- initial dans plusieurs 
formes des deux séries ?. 

sous les formes tåke, 
Synt. 1, p. 295; Anc. w., 

A. I. *onk : òk Ni 2, '5, 6, 17-28, 45, 85, 
98, ‘97, 98, '102; Na 1-19, '20, 22-30, 44 

(òk ou ëk q. 1668), 49-101, 109-129, 185; 

D 7-84, 96, 101, 113 (ëk); W 1-10, 21-66; 

H 1, 2, '20, 21-69; L 1, 2, 7, '16, 29-39, 45, 

85, 87, 101-113, 116; Ve 35-47; My 4; Ma 1- 

53; B 2-16, '17, 21 (ou ok), 22, 23; Ne 4, 9 
15, 16. || +ánk : ak, á/ók W 13; H 84. || *ó^k, 
tòk... : òk L 14, 19, ‘32; Ve 31 |ók My 1] 
ök L 4, 114; Ve 26; My 2 | d'k Ni 80 | dik 

Ve 84; My 8, 6 | ók L 48, 61, 66, 94; Ve 1-24, 32. 

IL tok 5 : òk B 21 (qqf.), 24, 28-33; Ne 26. 
III. *ouk 5 : uk B 27, '35. 
= IV. tunk : èk Ne 32. || *yunk : yek 

Ph 16, 33; Ne 44. 

V. +euk ? : œk Ne 88, 39. 

VI. *ink : èk Na 44, '124 (Vitrival); Ar 2 
Ne 11, 14, '22, '23, 24; Vi '17 (ëk). || inks 
yék Ch 33; Na 107; Ph 53, 61, 81, 84; Ar 1; 

D 94, 110, 120-136; Ne 20, 31, '38, 48, 51, 57. 

|| tènk... : ènk Vi '1, 6-13, 18 (ëk), '21, 22, 
27, '82 (yk), 35, 86, 37, 38 (gk), 48 
(é*pk), 46 (énk), 47 

VII. +ik : ik Ne 47, 60, 63, 76. 
VIII. +ék : ék Ne 63 (Nivelet); Vi '14, '15, 

16. 

B. 1. Piu : @ No 2, 3; To 1 (@*), 6, 18, 24 

(&,), 27, 28, 39-99; A 1-12, ‘18, '18 («un y), 

'20, 28, pe 50, ‘52, 55, 60; Mo 1, 64; S 10, 13; 

TOME 2. . — NOTICE 8 43 

Ne 49, '50 (@*). || ronn *eügn.. : ë, 
To 71 | ë@„ A 87; Vi 25 | ë, S 6 | dèy Mo 37 | 
an Mo 20 | dni Mo 41, 42 | @ñ A '10. || +yun: 
yë To 2; Mo 9, 17, 23, 44, '57, 58, 79; 
Š 1, 19 (yè,), 29-87; a 4-27, 28 (yd*), “36, 
43, 63, '64; Th '2, 5-29, '32, 43, 46 (ye, |?]), 
58-82; Ni 1, 33, 86 PA 38, 39, 72, 90; 
Ph 6, '11, 15, 37, 45, 54, 69, 79, 86; Ne 69; 
Vi 2. e deg a 

XI. tin : ë No 1; To 7, 37 (è4). || tyin : 
yè Ch '54, 61, 72; Ni 11, 61, 107, 112; Na 130; 
Ph 42; Ne 65 5. 

Autres q. consultées : 828 (1, 50) «j'en 
ai... vingt et un... »; 1668 (4, 158) «je vous 
en donnerai encore un, une »; 1712 (4, 177) 
«ils ne valent pas mieux l’un que l’autre ». 
Mais, dans ces trois cas, le mot se trouve dans 
des conditions particulières : cf. n. 6 ci- 
dessous. 

2 Pour Brux., Et, p. 484, le -k de èk 
‘un’ serait la conj. «que». L'hypothèse 
manque de vraisemblance. 

3 Le y initial est une semi-consonne de 
liaison apparue d’abord après voy. et agglu- 
tinée ensuite à ux. On a d'ailleurs noté un y 
à la q. 1668 <... encore un, une », après kò 
'encore', dans des pts oü la f. donnée ici ne 
commence pas par y. Ex. : kò y òk..., sou- 
vent avec y faible ou facultatif, à Ve 32, 34, 
37, 89; My 1 (èkòyòk), 2, 3; Ma 39, 42; — 
kò y òk B 21, du — kò y èk Ne 11; — ko 
y ¿yk Vi 22, 27; — kò (y) & Mo 1. En revanche, 
on a ko èk à Ne 81, où le tableau ci-dessus 
donne yèk. Ce dernier détail montre que le y 
initia n'est pas toujours ferme : voy. n. 6 ci- 
dessous. — Cf. c. 29 EUX, type *yeüs', et 80 
ELLES, type +yeles. 

* Pour W 13, ak se trouve q. 1668 et 1712; 
la q. 828 donnait ók par erreur. Ajouter dk 
q. 1668 à L 14, au lieu de dk. 

š Comment expliquer la voy. orale brève 
de ces formes? Sans doute faut-il partir 
d'une nasale bréve comme on en trouve à la 
finale dans cette région : ef. t. 1, c. 27 DENT 
(dé* notamment à B 28-33). Cp. aussi, ib., 
c. 28 DIMANCHE, les f. dénasalisées dimèt, 

-aë dans Ne et Vi. Ce que òk est à l'égard de 
òk, œk l’est à l'égard de «èk. Pour uk, cf. t. 1, 

c. 96 UN, type II, w à B '1, avec voy. breve; 
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les faits notés ici montrent que nous avons 
eu tort à cet endroit de elasser w bref de B 
avec & long de L 61. < 

$ Les données des q. énumérées n. 1 révè- 
lent des divergences et des flottements : re- 
marquables : on note des hésitations entre 
formes en y- et formes sans “yo (ainsi. entre 
yèk et èk à Ne 11 et 31); entre ók et ok à 
D 113; entre ë et Œ à To 1 (&*) et 6; entre 
yè et yé à S 36 et Th 2 (ep. €. 29 EUX, 
types *eüs' et tuns’; 55 LEUR, types. +leú et 
tlun, et [LE] LEUR, types *yeüs' et +yuns'); 
et surtout, en quelques pts limitrophes, entre 
une f. sans -k et une f. avec -k : yék au lieu 

de ê à Ni 61, 107 et Ch 61; mais ë au l. de 
èk à Ar 2; à Ne 69, on a y& (q. 828), yek 
(q. 1668) et Œ (q. 1712). Nous portons sur 

la carte les doubles f. avec -k et sans -k. 
A la q. 1712, dans «l’un que l'autre >, 

le premier «l' > manque régulièrement dans 
la zone propr! w. (sauf à L 2, 4), mais il est 

fréquent dans les zones picarde et gaumaise 
(c.-à-d. à Fo. de la ligne S 19, Th 5 et 62, et 

dans Vi); on l'a aussi à Ar 2, Ne 65 et 69. 

9. UNE. 

Q. G. 828 (Q. P. 1, 50) 
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A la q. 1668 <... encore un, une >, on relève 
génért les mêmes formes, avec la même voy., 

qu'à la q. 828 dans «j'en ai un,... »; à cette 

q. le nombre «vingt et un » présente, en 
dehors de la zone tonk, de nombreuses dis- 
cordances, on dit, par ex., vét è y œŒ, sans -k, 

dans la zone ènk, vet é & à côté de ëk à Ar 2 
vêt è y:Œ à eôté de tk à Ne 47 et 63, vët è y ë 
à côté de èk à Ne 11, "22, 24, 51..., vét è y òk 

à côté de òk à B 22. Le fait que d se trouve 
assez souvent dans «vingt et un » alors que 
«un » seul se dit autrement révèle, semble- 

t-il, une influence française sur le composé. 

Il semble d'autre part que, dans certains pts 
(W '42, '56, 66; H 1, 8; et aussi Ni 19), la f. 

fém. "une" ait supplanté ou concurrence 
"un" dans «vingt et un »" : ôk mais vèt y den 
H 1 et Ni 19, vêt dën W 66... Noter aussi le 

type trés répandu vètyòk (< vètè y òk) : 
Ni e., Na, D, H, Ve 47, Ma, B; vétyók Ne 26; 

véty Ni 88, 89; vètyèk Ph 53; vétyé To 7... 
Le cas de « vingt et un » sera repris dans un 

autre volume, avec l'étude des noms de 

nombre. 

Nominal. 

«jen ai un, une, deux...» 

et 1668 (4, 158) «je vous en donnerai encore un, — une » 1, 

€ BRUN., 
GRIGN., $108. 

FEW 14, 54. 

Eng. 2, p. 402-83, n? 1629. 
REM., Anc. w. p. 65, n? 26. 

+ Il s'agit ici du fém. de UN, c. 8. Le lat. 
ü n a devrait aboutir à deux types différents 
selon que la voy. ü garderait son caractère 
vélaire ou non, c.-à-d. à "one" d'une part et à 
"une? d'autre part. Le type tone, fém. nor- 
mal de *onk, régne dans une grande partie 
du domaine de celui-ci; il eouvre aussi la 

zone de *ok et de *ouk, var. non nasales. de 

*onk; de Ni 2 à B 38, la limite de *one coin- 

cide avec celle de tonk, tok, touk (seule 
exception : D 36, qui dit tonk et teune). 
Mais la zone liégeoise est remarquable 
les régions W, H et L, où l'on a dû avoir 

+one partout autrefois, sont occupées au- 
jourd'hui par des types En, dn, un, èn, dont 

l'histoire n'est pas claire et qui se retrouvent 

en dehors du domaine de *onk, c.-à-d. dans 

une zone où ils procèdent normalement de 
tune. 

En principe, les masc. en & et en ë, c.-à-d. 
tun, “yun, tunk, *yunk, et tin, tyin, tink, *yink, 
tik, ték, *épk, doivent avoir respective- 
ment comme fém. (y)æn et (y)èn. En fait, les 
discordances sont fréquentes; @ A 44-60, 
p. ex., a comme fém. èn, tandis que ik Ne 47, 

63, 76 a comme fém. En. 

Pour le y initial, mêmes remarques qu’à la 
carte précédente, n. 3. Pour le traitement de ü, 
cp. t. 1, e. 82 ÉcUME et 74 PLUME, et t. 8, 

not. 12, c. 3 LUNE, 

La carte oppose le type *one aux autres. 

Le tableau rassemble sous le méme chef les 
f. ayant la méme voy., alors que cette voy. 

(p. ex. œ ou à) peut avoir une origine diffé- 
rente selon les régions ?. 
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= I. *one : ón 
45, 80, 85, 93, 98, 

129, 185; D 7-30, 

Ve 1, 8. 

Ni 2, '5, 6, 17, ^25, 26, 24. 
'102; Na 1-30, 49-101, 109- 
38-84, 96, 101, 113; H 67; 

24-34, '36, 37-47; My 1-6; Ma 1, 
4-53; B 6, 9-12, ‘14, 15, 16, ‘17, 21-88; Ne 4, 
9, 15, 16, 26. P 

= II. teune 2 : dn se 39 -58, 71, 73- 
99; A 1-7, '10, 12, '18, '20, 28, 8' Mo 20, 
37, 64; S 6, 10, 18; D 30, 86; W 
30, ‘39, 42; '56; H 46- 53, “68 i = 

(æn ?), 43, 45, '50, '57, 61- -116; Ve 6, s 35; 

Ma 2, 8, 4 (?); B 2 "8, 4, 7; Ne 82-89, 47, 

49, 63, 76; Vi 18, 18, 21, 22, 27, 182, “84, 

35, '86, 47. || *yeune : yen Mo 1-17, 23, 
44, 58, 79; S 1, 18-37; Ch 4-28, 43, 63, '64 
Th '2, 5, 24, 29, ‘82, 48-82; Ni 1, 33 (œ très 

ouvert 4), 88, 89, 72, 90; Ph 6-87, 45, 54, 

69, 79, 86 (yen 3); D 123 (yen; mieux yèn), 
182, 136; Ne 38, 43, 44, 51, 57, 69. lI +yone i: 

yon Th 25; èg 36. || tun.ne... : ¿n To 24, 
28 | ê/ën To 2. || *yun.ne : yen Ni 88 | 
yæ*n Th 29. 

ITI. +une : Tun No 2; D 80, 34; H 53, 69; 

Ne ‘50. || tyune : „un Vi 2. || *eüne 5, 
*üne: den To 13, 78; Ni 19, 20; W 1, 21, 35, 

'86, 59 (œn 3), 63, 66; H 1, 2, 8 (an 3), 

21-38, '89, '42; B 5; Vi 2, 25. || +yeúne... * 

yén Th 14, 82; Ne 69. 
= IV. tène : èn To 1, 6, 7, 37, 58, 99; 

A 44, 50, '52, 55, 60; Mo 20, 41, 42, 64; 

Na 44, '124; Ar 2; B 6-72; Ne 11, 14, '22, 

‘28, 24, 31, 60, 63; Vi '1, 16, 37-47. lI +yène : 

yèn Ch 38, '54, 61, 72; Ni 61, 107, 112; 

Na 107, 130; Ph 42, 58, 61, 81, 84; Ar 1; 

D 94, 110, 120, 123; Ne 20, 31, 65. || +in.ne : 

èn No 8; To 6, 7 | é*n No 1; To 1, 27. || +yin.ne: 

yé*n Ni 11. 
V. tine 5 : én W 3. in Vi 6, 8. || tine”: 

! Des nombreuses var. de la q. 1668, on 

10. UNE. Adjectif numéral et article, en tête de phrase et 
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ne retient que les plus importantes. — Hési- 
tations fréquentes sur le caractère nasal de la 
voy.; en fait, dans la zone picarde (Br o., 

Hn), la voy. doit être souvent plus ou moins 
nasale. 

? Dans le domaine liég., *eune n'est probt 
qu'une altération de *one, mais ailleurs, dans 
la zone où l’& latin se palatalise, il doit pro- 
céder de “une”. A B 6-7, tène est une var. 

de *eune B 2, 18, 4. 

3 Les f. avec un e mi-ouvert mi-fermé sont 

classées sous un type en @ ou sous un type 
en é d'apres le voisinage. Parfois, on peut 
douter : ainsi pour yen Ph 86, classé sous II, 

alors qu'il est voisin de Th 82, où l'on a noté 
yén, classé sous III. Sur le caractère ouvert 
ou fermé de œ, les enquêteurs hésitent d'ail- 
leurs eux-mêmes : Th 82, yén et yan (q. 1668); 
Ne 69, id.; Vi 25, net en. 

t yòn est une var. de yen; 
y®n avec (2 très ouvert. 

5 Le dé bref doit être une var. de u bref, 

notamment dans la région W-H; voy. d'ail- 

leurs *une à D 80, 34 et H 69, et ep. t. 1, 

e. 54 LE, où l'on a é pour ¿ dans la méme zone. 
Sans doute “une” s'explique-t-il, dans W-H, 
par l'influence d'une f. atone : voy. c. sui- 
vante. A B 5, en tout cas, dn est en méme 

temps la f. tonique et la f. atone; en ce pt, 
d'ailleurs, la voy. eaduque est Œ : t. 2, c. 54, 
LE, 

# Dans Vi, où la voy. eaduque n'est pas i, 
tine est p.-ê. une var. de “une. Noter que 
pour UNE article, le type tine est attesté plus 
largement dans Vi : cf. c. 10, VI. 

7 A W 3, é représente aussi bien w bref 

voy. Ni 33 

que i bref : ef. t. 1, c. 41 FÉTU, type V. a, 
fésté, avec é = ë (pour fésté < fistu). Le 
én de W 3 se trouve entre les œn de Ni 19-20 

et de W 21. 

devant consonne. 

Q. G. 1488 (Q. P. 1, 206) «une demi-heure: une heure et demie », ete. »!. 

+ ALF 170, etc. 

n? 1628. ALW 1, c. 

BRUN,, 

96 UN. 

Eng. 2, p. 402, 

+ On a ici le fém. de us, t. 1, c. 96. La 

correspondance phonétique entre les deux 
genres est régulière pour la zone qui conserve 
une voy. vélaire : le type *one coincide génért 
avec *on, +ó", +ó. Les types masc. tum et 
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tin (+é", +é, +) devraient avoir respective- 
ment comme fém. teune et tène; mais on 

remarque certains flottements. 
Les rép. donnent régulièrement, en tête de 

la phrase et devant cons., une f. pleine, com- 

portant une voy. et la cons. n. En comparant 

la présente carte avec la précédente, on cons- 
tate que l'aire de tone est à peu près iden- 
tique de part et d'autre (exceptions : Na 44; 
Ve35; Ne33...). Les types tine et tine occupent 
génért les mêmes pts dans la zone W-H 
(de méme én B 5). Mais lenominalliég. teune 

(de méme *éne B 7) a comme correspondant 
atone tine, avec un 1 qui est la voy. caduque 
normale. Le y- initial, qui était si fréquent 
pour le nominal, manque ici absolument. 

Pour les signes employés sur la c., ep. c. 9. 

I. tone : ón Ni 2, '5, 6, 9, 17, '24, '25, 

26, 28, 45, 61, '62, 80, 85, 93, 97, 98; Na 1-101, 

109-129, 185; Ph 33; D 7-30, 36-96, 101, 113; 

H 67, '77; Ve 1, 8-47; My 1-6; Ma 1, 4-53; 

B 6, 9-33; Ne 4, '5, 9, 15, 16, 26. 
II. toune : un B '1 (q. 80) 2. 
HI. *eune? : œn To 6, 58; A 2, 7, '10, 12. 

'13, '20; Th 51, 54, 62-73; Ph 84, 86; D 36, 
132, 136; W '2; H 68; L 2, 8, 4, 19, '32, 43, 

MA, 114; Ve 6, 85; B 2, ‘8, 4; Ne 32, ‘88, 

39-49, ‘50, 51, 57; Vi ‘21, 27, '32. || *un.ne : 
dan No 2,4; To 73; Th 64, 73, 82. 

IV. tune ? : un. À 37; Mo 20; D 34; W 59; 

H '45, 53, 69 (q. 331; plusieurs fois i/un); 
L 7; Ma 3. || *eáne, *üne* : dn, ùn Ni 2, 
19, 20; D. 30; W 1, ‘82, 35, 36, "An. 59-66; 

H 1-8, '26, 27, '28, 37, 38, "on ‘49; B 5. 

V. *éne? : èn No 1; To 2-58, '71, 99; 

A 1, 12, '18, 28-60; Mo 1-79; S 1-37; Ch 4-72; 

Th '2 (ën, en), 5-54, 78, 82; Ni 1, '10, 11, 
88-89, 61, 72, ‘74, 90, 107, 112; Na 44, 

107, 130; Ph 6-84; Ar 1, 2; D 94, 110, 120, 

123; L 94; Ne 4-/5 (q. 6), 11, 14, 20, '22, 23, 
24, 81, 33, 44, 49, '50, 60-76; Vi ‘1, 13-22, 

35, '36, 37, 38, '42, 43-47 | èn No 2, 8, '5. || 
“ane : an Mo 645. || +in.ne... : èn To 1, 
27; S 86; Ni 88 | ën No 3; To 6, 24, 28, 78 | 
è'n To 2, 13, 39, 94. 

VI. tine : in Mo 44; W '8, '9, 10-30, “39, 
'42, ‘56; H 46-50, 69 (q. 80), '74; L 1, 14, ^16, 

'17 (Berneau), 29-39, 45, ‘50, '57, 61, 66, 
"T5, 85, 87, '90, ‘99, 101-113, 116; Ma 2; 

B 4, 7; Vi 2-8, 258. || *ine : én No 1: To 7; 
Mo 41 | én W 3, 66; H 217. 

1 Autres q. consultées : 6 (2, 38) «une 
branche pourrie m'est tombée sur la figure > 
(lacunes diverses, notam! parce qu'on traduit 
"il m'est tombé une branche...”, ce qui donne 
la forme “me, sans voyelle, à cause de la 
voy. finale de "tombé”); 898 (2, 12) «une 

maison bien tenue » (qqs lac. : «une mai- 
son» a été traduit "un ménage" 1153 

(2, 22) «une croix... > (nombreuses lac., 

«une» n'ayant pas toujours été noté); 
80 (1, 12) «une pomme tendre... > (à l'o., 
« pomme » est rendu par le masc.). Var. nom- 
breuses, surtout aux pts limitrophes et à 
l'ouest; à l'o. et aussi au s., la notation et 

p.-ê. méme la prononciation sont assez flot- 
tantes : hésitations sur la nasalité, entre è 

et d, ete. Les principales var. sont incorporées 
au tableau et portées sur la carte. 

? La f. *oune correspond, dans ce point, à 

un mase. tou (bref): t. 1, c. 96. LALI 170, 
ete, donne aussi, au pt 184, c.-à-d. dans 

notre B '1 (Bastogne), un, avec u ouvert. 
3 Les f. elassées sous un méme chef peu- 

vent être d'origine différente : dans la zone 
liég., En procede de ón; ailleurs, de un. Cf. 
c. 9, n. 2. 

4 Cf. c. 9, n. 5. 

* Cette f. isolée an doit représenter une 
var. trés ouverte de èn. 

$ Les f. tine n'ont pas toutes la méme his- 
toire : dans la zone liég., ¿est la voy. caduque; 
dans Vi, et peut-être aussi à Mo 44, +ine 
procède sans doute de +une : cf. e. 9, n. 6. 
L'introduction de la voy. caduque dans UNE 
s'explique par le fait que ce mot pouvait 
perdre sa voy. après une autre voy. : cf. a. 
Dans Vi, “ine paraît être plus fréquent devant 
voy. : q. 228 (1, 179) «jai vu une arai- 
gnée... », il apparait à Vi '1, 2, 25, 87, 38; 

cf. B. 

7 Dans No et To, én est prob! une var. de èn; 
dans W et H, én est une var. de in : cf. t. 1, 

c. 54 LE. Le cas de én Mo 41 fait difficulté : 
on a én aussi au méme pt, mais on a relevé in 
à Mo 44. 

a. UNE, adj. et art., devant cons. et après 



voy. : q. 1042 (4, 76) < laissez une ente... » » 
et 1061 (2, 20) « prenez une chaise... ». L'art. 
se réduit à n un peu partout, sauf. dans le 
domaine de tone, toune : lg. lèyi n.. ., prèdé n.. 
là où l'on a *one, la séduction ànn apparait 
presque jamais; à D 96, à My 2, elle se pro- 
duit p. ex. dans purdó n.. et prë'dò Mi 
mais la 2 plur. de l'impér. est en -0; et, chose 
significative, on l'observe à B 2 et. 3, où 

l'on dit dn et où la voy. caduque est d, et 
aussi à B 5, où l'on dit dn et ou la voy. 
caduque est d. 

B. UNE, id., en tête de phrase et devant 
voy. : q. 1488 «..; une heure et demie >. 
Dans cette position, UNE peut avoir une autre 
f. que devant une cons. Dans la zone à voy. 
vélaire primitive (aire de *one + Lg, c.-à-d., 
en gros, la zone propri w.), ce n'est pas le 
cas; mais à Fo. et au s., UNE + cons. a sou- 

vent une voy. franchement nasale ou une 
voy. longue : èn A...; S...; Ch...; Th...; Ni 38- 
89; Vi | èn Vi 13 | ën Mo 58 | gen No 2, 3 | 
Œn Th 54 (à côté de èn "demi-h."); Ph 86 | én 
A...; Mo...; S 6, 10 | in Ne 76. Noter au sur- 
plus Ni 61 èn ér, mais ón "demi-h.'; Vi ‘1, 

87, 38 in dr, mais èn 'demi-h." Voy. aussi 
q. 228 (1, 179) «jai vu une araignée... » 
(où dm est plus fréquent). En général, les f. 
nasales ou longues équivalent au mase. + n 
(cf. t. 1, c. 96 UN), ce qui s'écarte remarqua- 
blement du type fr. Points extrémes occupés 
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par ces f., d’après la q. 1488 : Ni 89; Ch 26; 
Th 29, 53; Ph 86: Vi 13, 16; Ne 76. 

Y. UN, id., devant voy. : q. 331 (1, 21) 
«celui qui prend un œuf prendra un bœuf ». 
Cette q. donne le masc. UN devant voy. et 
devant cons. (pour ce cas, cf. t. 1, c. 96). 
En fr., la voy. est nasale dans les deux cas : 
an df, Œ bdf. En B. R., il faut distinguer 
deux zones : dans la zone à voy. vélaire pri- 
mitive (cf. 8), UN + voy. diffère de UN + cons. 
par la voy.; il à la méme forme que UNE 
+ voy. (cf. B) et que UNE + cons. (objet du 
tableau ci-dessus et dela c.) : lg. in @ ‘un œuf’, 

comme in òm ‘une âme’ et in tòf ‘une table’, 
mais ô bü ‘un bœuf’; dans le reste du terri- 
toire, UN + voy. — souvent, comme en fr., 
"masc. UN + n” (fr. ën òm). D’après la q. 331, 
le traitement de type fr. est surtout répandu 
dans Hn; en dehors de la zone à voy. vélaire, 
c.-à-d. à l'o. et au s. de la grande zone tone, 
on a des voy. différentes devant «aur et 
devant BŒUF aux pts suivants : èn ë To 48; 
A 52; Mo 1 et 23 (en 2), 79 (èn &); Ch '86, 
43, '54, 61, 72; Th 24; Ni 61, 112; Na 44, 

107, 130 ; Ph 15, 16, 37, 42, 54, 61, 79-84; 
Ar 1; D 94, 110-132; Ne 11, 14, 20, ‘28, 24, 
31, 33, 65, 69; Vi 36 | œn ë D 136; Ne 48, 51, 
57 | un ë Vi 25 [in ë Vi 2-8 | èn Œ Ne 49 | 
Œn Œ Ne 32, 39 | èn i Ne 60, 63 | œn ï Ne 47; 
— situation hybride : èn ó Ph 38 et Ne 15 
(pts limitrophes) | ëm ë Th 54; Ne 44. 

11. Qualificatif fém. plur. précédant le nom. 

Q. G. 1433 (Q. P. 1, 129) <... 

* ALF 659 (à grosses gouttes), 827 (les 
mauvaises herbes) BRUN. Enq., n° 811; 

Et., p. 417. A. DURAFFOUR, «La revivis- 

cence des atones dans le nord du domaine 

gallo-roman >, Mél. Haust, p. 139-157. REM., 

Synt. 1, 189-143. 

* Au fém. plur, les qualif. épithétes 
placés devant le nom (et aussi les participes, 
les adj. ordinaux, les indéfinis, les interroga- 
tifs...) prennent une terminaison +-és (= è 
devant cons., èz devant voy.) : lg. dé grósé 
got ‘de grosses gouttes’, dé grálóz uh ‘de 

je sue à grosses gouttes ». 

grandes portes’. Cette terminaison a une 
voy. pleine, la même que celle de l’art. plur. 
+lès, et elle est inaccentuée 1. Elle fait défaut 
dans la pointe s. de D et dans la moitié s. 
du Lx. Dans les prov. de Lg et de Nm et 
dans le n. du Lx, elle parait affecter régu- 
lièrement l'épithète précédant le nom 2; ail- 
leurs, l'usage est plus ou moins flottant; on 
soupconne, à l'ouest, un déclin de -és, que 
l'infl. française accentuera probablement. 

Le type *grozés offre une sonorisation de la 
cons. précédant +-ès. Ce phénomène est cou- 
rant dans le n.-e. lorsque la consonne finale 
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du qual. est s ou f; lg. dè núve kòt ‘de nouvelles 
robes’ (de nú, núf ‘neuf, neuwe’), mèz è 
fü “litt. messe est dehors, c.-à-d. la messe 
est finie’ (de més 'messe'). Cf. DE, p. XXVIII; 
REM., Synt. 1, p. 140. 

= L. a. +grossés : gròsè To 43 (ou -òs), 
"71, 94; A 1-7, 12 (ou del, /20, 28-50, /52, 55; 
Mo 1, 9, 28, 37, 79; S 1, 19-87; Ch 4, 26-33, 

'86, 61-72; Th '2, 24, '32 («grossés »), 54; 
Ni 1, 2, '5,.6, '14, 19, 20, '24, "25, 26, 45, 
61, ‘62, 72, 80, 90, 93, '97, 98; Nia 1, 19, '20, 

22, 80-84, 101-112, 127-135; Ph: 6, 15, 38, 

42, 58, 79 (-se); Ar 2; D 7-46, (68-101, 113; 
W '2, 3, 35, ‘86, 63; H 2, 8, 338, '89, '45, 

46, 67, '74; L '32, 87; Ve 42; My Il, 4; Ma 1-9, 
19-53; B 6, 9-16; Ne 9 (ou gròs) || grósé To 1, 
27, 39 3; -sæ Mo 64. | Add. : +bèilès ‘belles’ : 
bèlè M 27. || b. +greusses* : græsè got? 

H 68; gras? My 3, 6. ` 
II. +grozès : grózéó Th 25, 53, 73; Ph 54, 

84; Ar 1; D 64; W 1, 8, 10-80, /39; H 21; 

L 1, 7, 19, 29, 89-66, '71, '75, 85, 94, 106, 

114; Ve 1-8, ‘15, 24-41, 44, 47; My 1, 2 

Ma 12; B 2, 8, 4, 5, 7. 

= III. +grosses gròs, gròz$ No 1-3; 
To 6, 13, 24, 28, 37, 48 (ou séi, 58, 78, 78 
(-0z); A 12 (ou -sé) Mo 41; S 13; Th 43, 
46, 72, 82; Ni 36-39, '74; Ph 45, 61, 86; 
D 110, 120-136; B 21, 23-33; Ne 44, 9 (ou -sè), 
11-33, 48-76; Vi '1, 2, 8, 13-27, ':32, '34, '86, 

37-47. 

H 

* Il arrive assez souvent, à la q. 1433, que 
les rép. ne donnent pas de groupe parallèle à 
« grosses gouttes ». Pour combler: les lacunes, 
on a consulté trois q. contenant « mauvaises 
herbes > (expr. souvent rendue aussi par un 
mot unique “terouwin' à Pe., "+eruó` 
à l'o., ete.) : q. 229 (3, 25) «les m.. h. croissent 
vite x, 231 (3, 26) «sarcler les m. h. », 284 
(8, 29) «faire un feu de m. h. ».. Le qualifi- 
catif «mauvaises », qui est rendu par des 
types différents selon les régioms (cf. t. 8, 
53-55), à t-s aux pts sv. (où «grosses > 
manquait) : A '18 (-é); Mo 44 (-ë facultatif), 
58; Ch 48, '54, '64; Th 14, ‘51, 62; Ni 9 
Gë facult.), 11, 17, 28-39, 85, ‘1032, 107, 112; 
Na 6, 23, 99, 116; Ph 16, 87, 61, 69, 81: 
D 58, 110 (-é facult.); W ‘32, ‘42, ‘45, ‘56, 

59, 66; H 1, ‘26, ‘28, 37, '42, 49-58, 69; 
L 2, 4, 14, 35, 118, 116; B ‘14: — et aussi à 
B 21, 23 et 28 et Ne 4 (où lon avait 
+grosses). 

La q. 1758 (8, 108) «les petites filles jouent 
avec des chiffons » fournit encore quelques 
données intéressantes : lè ptitè "fO To 24, 
99 (ptité); A 60; Mo 17; S 10; Ch 16; Th 48, 
64, 72, '77; Ph 4,5; L 61, 101; Ne 16; — noter 
aussi pour A 37, qui avait grosè, la forme 
ptité avec é Ajouter de vyélè (ou vyèyè) lòk 
‘des chiffons’ To 24 ? 8, 

1 Brux., Et., p. 147, suppose que les par- 
lers w., — ceux de son domaine, tout au 
moins, — ont emprunté -è à des parlers voi- 
sins dans lesquels ? était la voy. caduque. 
Hypothése inadmissible quand on voit l'ex- 
tension de +-ès en B. R. 

2 Dans la région où PERDUE se dit +piérdou 
(Ve s., My, B n. : ALW 1, c. 72), à Ve 39 
(La Gleize) par ex., les qual. en -é, -i, -ou..., 
qui ont la méme forme au fém. qu'au mase., 
ne prennent génért pas +-ès : +dès bètchous 
pires ‘des pierres pointues’. Cf. Rem., Synt. 1, 
142. 

? Pour -sé, avec é au lieu de è, ep. a lé, 
e. 2 AUX, type B.I et pa(r) lé, c. 7 PAR LES, 
types 4. I-H, dans la méme région. 

1 Le passage de ò à œ est normal dans les 
pts indiqués : ep. ALW 1, c. 25 CROÛTE, type 
IL. a, etc. 

5 L'accent tonique pourrait être noté de 
méme ailleurs; on tend à dire grôsè gót, avec 
-è atone entre deux voy. accentuées. Cf. 
Rem., Synt. 1, 140-1; Brun., Et. p. 147 
(qui met toujours l'accent sur le rad. du 
qualif., jamais sur +-ès). 

6 Devant la sonore g, les notations s et z 
peuvent étre considérées comme équivalentes. 
Cf. t. 1, intr., p. 59, n. 4. 

7 La toponymie fournirait aussi des docu- 
ments sur l'extension de +-és : ef. J. HAUST, 
Eng, dial. sur la top. w., 1940-41. 

° La comparaison des rép. aux q. 1433 
«...grosses gouttes » et 229... «mauvaises 
herbes >, etc., montre que l'usage de -ès 
est flottant à l'o. et au s. Dans certains points, 
un qual. a -és, l'autre pas : ainsi à Ne 4, '5, 9; 
B 21, 23. Ajoutons que è est facultatif dans 
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amdvèzè yèp à Ni 6 (où l'on a gròsè). Enfin, 

à la seule q. 229 «les mauvaises herbes pous- 

sent vite», on observe que MAUVAISES 

n'a pas +-és dans les points suivants, alors 

que GROSSES l'avait : To 1, 39; A 37; Mo 64; 

Th 54; Ni 2, 45; Ph 54; D 68. A la q. 1758 

«les petites filles >, on a ptit sans -è dans un 

un nombre de pts particulièrement élevé; 

mais la trad. "petite fille" est une expr. figée; 

noter ptitè Th '77. On ne porte aucune indi- 

cation sur la c. pour les pts où -és... fait défaut 

à une q. complémentaire alors qu'on l'avait 

q. 1488. 
La q. 819 (Q. P. 6, 197) «une étoffe blanche, 

avec des lignes vertes > (trad. "des vertes 

L^) donne +-ès dans quelques pts supplé- 

mentaires, qui sont portés sur la c. : dé vété 

lin B 22 | dè vèrtè Hñ To 48; A 10; Mo 20 

(ou vértà); Th '5 | dè varté riy Vi 13. Noter 

que ce dernier pt est isolé loin de la zone de 

*-ós; la voy. és'intereale prob! pour éviter une 

sueeession de trois cons.; cette succession est 

cependant admise dans les pts suivants de 

Lx s. : dë vèrt lin B 28, 33; Ne 32, 33, 39, 47, 

57, 63 | dé vart liñ Vi 21, 22. Lorsque le qualif. 

a la forme vét au fém., avec simplification du 

groupe rt, ce qui est le cas dans la zone propr* 

w., la difficulté n'existe pas. — A Ni 6, dans 

dè vèt(è) lén, -è est facultatif. 

a. SYNTAXE. L'antéposition de l'épi- 

thète est beaucoup plus répandue dans les 

parlers de la B. R., et surtout dans les par- 

lers w., qu'en fr. : Rem., Synt. 1, 146-166 

(avee earte, p. 162). Bien qu'un tel phéno- 

mene soit difficile à étudier à l'aide de ques- 

tions traduites, parce que la syntaxe des 

questions influence trop souvent celle des 

réponses, nos matériaux permettent d'inté- 

ressantes remarques. L'aire de l'antéposition 

varie selon les cas : 
Q. 1179 (3, 186) < du sable fin » : le qualif. 

n'est postposé que dans quelques pts : No 1, 

2: To 7, 37, 89, 78; S 1; Th 29; Ph 15, 79; 

Ar 1; Vi 2, 86, 48, 47; — il en va à peu près 

de méme q. 987 (1, 46) <... un peigne fin >. 

Q. 822 (1, 40) «du cuir brun » : la postpo- 

sition est beaucoup plus répandue; elle est 

courante (mais non générale) dans To (+ No 

1-8), A, Mo, Th, Ni, Ph, Na o., D s., Ne, Vi, 

et elle apparait aussi à S 1, 6; Ch 33; H 8, 

69; Ma 29, 40, 48, 53; B 24, 27 (dans certains 

pts, notamment dans ceux de H, comme aussi 

à Na 101, D 80, ete., l'infl. de la q. francaise 

est probable); — q. 1043 (1, 52) «... avec du 

fil blanc » : la postposition est moins répan- 

due qu'à la q. 822; le type “fil blanc” appa- 

rait aux pts suivants, No 1-8...; To 1, 2, 7, 

18, 27-48, 58, '71, 73-99; A 12, 37; Mo 1, 

20, 23; Th 25, 29, 46, 54, 64-82; Ni '10, 11, 

36, 38, 98; Ph 6, 54, 69, 81-86; Ar 1; D 68, 

110-120, 132; H 69; Ne 20, 51, 63-69; Vi 2, 32. 

Q. 1386 (2, 56) «prends-le par la main 

droite > et 1887 (2, 57) «prenez-le par la 

main gauche » : Vinfl. du fr. est particuliere- 

ment sensible dans ce cas; cependant, les 

deux qualif. sont communément antéposés 

dans Lg et le nord du Lx, et on a relevé des 

témoignages de l'antéposition pour les deux q. 

simultanément un peu partout jusqu'à To 

et Vi; points extrémes : To 43, 71, 99; Mo 42; 

Th 24; Ph 33, 45; D 136; Vi 6, 8. 

Q. 6 (2, 38) «une branche pourrie... » : 

malgré la forme de la q., le participe précède 

régult «branche » dans W, H, L, Ve, My, 

B, Ni e, Na e, D n.-e., Ma 1, 2, 19, 53; 

Ne 4, 5, 15. Nous portons sur la c. les indiea- 

tions relatives à la q. 6 (types "pourrie 

branche”, "séchée br.”...), en négligeant les 

pts où «pourrie » est rendu par "morte, 

mort (bois)" ou "see; ainsi se trouvera déter- 

minée approximativement la zone oü l'anté- 

position reste le plus fréquente : les lacunes 

de H, L, Ma, B, sont prob! dues au fait que 

l'expr. «branche pourrie >, n'ayant pas de 

correspondant littéral en patois, a embarrassé 

les témoins; elles sont done négligeables. 

Dans Rem., Synt. 1, p. 161-2 (c. 4), on a utilisé 

la q. 2091 (8, 275) «de l'eau bénile;... »; 

l'aire du type "bénite eau” couvre celle de 

pourrie (...) branche" (y compris les lacunes) 

et la déborde méme un peu vers l'o. (dans 

Na et D). 

Cf. ALW 3, p. 66b, note 2 («un temps 

"croissant? [= favorable à la végétation |); 

p. 211-2 («les jours ouvrables >); p. 330 

(< Pâques fleuries » : type "fleurie Páque”) et 

336 («Pâques closes » : type 'à la close 

Pàque') Pour la documentation topony- 

mique, cf. Haust, Eng. dial. sur la top. w. 
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12. JE. Pronom personnel. 

Q. G. 1948 (Q. P. 4, 216) «avant de penser aux autres, je pense à moi-même », etc. 1, 

+ ALF 996, etc. Brun 

Et., p. 509-510. GRIGN., 

FEW 38, 207. 

— Eng. 1, nos 86 

+ Devant une initiale vocalique, le. pro- 
nom JE se réduit normalt à sa consonne. La 
q. 1943 le donne régulièrement dans sa forme 
pleine : venant après la cons. finale de 
«autres » (génért òt) et avant la cons. initiale 
de «pense » (génért pès), il doit comporter 
normalement une voy. (qui est la voy. ca- 
duque de LE : ALW 1, e. 54) 2 

Dans les régions wallonne et gaumaise, la 
voy. suit la consonne, comme en fr.; vers l'o. 

dans la zone picarde, elle la précède souvent, 
comme dans le type tèl, tèl de l'art. LE. 
Quant à la consonne, elle est ÿ dans les prov. 
de Br, Nm, Le et Lx; dans le Hainaut, on a 

š à lo., comme en fr; à le., ainsi que dans 
Ph et à Ni 38, on a un curieux d, qui s'ex- 
plique probt par une altération de ÿ devant 
cons. ?, 

= A. I. +dji : gi Mo 9; S 1, 19, 29; Ch 28, 
'86, 2 61, 72; Ni '10, '25, 89: Na 1, 69- 
129, 135; Ph 15, 33, “40, 42, 53; Ar 1, 2: 
D 7- t 108, 113; W 1, '8, 10-30, 39, ‘42: 
H 2, 46-69; L 1-66, 71, 85-116...; Ma 1-20, 
‘21, 24-53; B 4, 7, 11, 12, ‘18, ‘14, 15, 16, 
"17, 19, 21-27, '81; Ne 4, ‘5, 9. | *dji : ji, 
jé, jé Ch 33; Ni 85, 107, 112; Na 19, '20, 
22-59, 130; Ph 16; W '2; 3, 35, '36, 59-66; 
H 1-88, an || *djé : gè Ch 4, '19, 63, '64; 
Th 24, 29-46, 54, 62, '68; Ni 1, 33-38, 72, 
"74, 90; Ph 6, 37, 45, ‘47, 61, 69, 81; My 3; 
B 24, 28-33; Ne 26, '50, 65, 76; Vi '1, 27, '32, 
35, '86, 37-47. || *dju : fu Mo 44, '57, 58; 
Š 31; Th 5, 14; D 110, 120; L 19; Ve 1-42, 
48, 44, 47...; My 1, 2, 4: B /1, 6, 9, 11; Ne ‘10, 
11-20, '23, 24, 33, 39, 47, 49, 60, 63; Vi 2, 
8, 13-18, '21, 22, 25. | *djü : gè, gé Mo 17; 
Ni 20, 61, 93; D 120, 123; My 65 B 5; Ne 31; 

Vi 6. || “djè... : jê, gë Mo 23, 79; Ni 2, ‘5, 

6, '9, ‘14, 17, 19, ‘24, 26, 28, '29, 45, 80, 
97, 98; Na 6; D ‘129, 132, 136; W '2; B 2, 
‘3; Ne 32, ‘88, 48, 44, 51, 57, 69, ‘70 | jœ 
Th 14, 25; Ni 11. 

BSW 50, P. su 
II. *édj' : èg Ne 65. 
= B. I. *di: di Mo '5, 41; S '28; Ph 385. Ji 

+dè : dé Ch 4; Th 53, 64, ^em, 72-82; Ni 
38; Ph 6, '11, ‘13, '28, 54, ‘63, 69, 79, Gs 
86. || “du : du S 36, 37; Th ‘2, 5. | *dü : 
dé Th 14. || *dé : dé Mo 41. 

IL. *éd' : èd, èt To 24; Mo 28, 42, 79; 

Th 5, 29. || *éd' : éd, ét Mo 42. 
TII. +d’ : d, t A 50; Mo 9, 17, '29; S 81; 

Ch 28; Th 46; Ph 45, 81. 
= C. T. +ji : 36 S 13. || *jé : Ze To 6; A 2, 

12; S 13. 

II. *éj : ez, èg To 24, 37 (es), 48 («ej » 

q. 84), 48, 73, 94 (es); A 37, 60; Mo 1, 20, 

23, 37, 64; S 6, 10. || +éj” : êg, ¿š To 1, 2, 28, 
58, 99 («ef pinse» J. H.); A 1, 7, '10, 12, 

'18, '20, 44, 50 («ej »), 55. 
III. +j : Z $ No 1-3; To 7, 13, 27, 39, 

"71, 78; A 28, 52 S 16. 

1 Autres q. consultées 1607 (4, 145) 
«finiras-tu ? — je finis »; 84 (1, 4) «je cueil- 
lais mes cerises... »; 1099 (4, 79) «non, je 

boirai du vin »; 2067 (1, 98) «je ne veux 
pas... »; 2009 (1, 248) «je n'ai jamais pu 
croire... »; 228 (1, 179) «j'ai vu une arai- 
gnée... »; 776 (4, 40) «si j'étais riche, j'au- 
rais un beau château »; 828 (4, 50) «j'en 

ai un... »; 1606 (4, 144) «... quand je suis 
arrivé ». 

Le tableau et la c. sont fondés essentielle- 
ment sur les q. 1943, 1607 et 34; les données 

de la première ont été complétées à l'aide des 
deux autres, notamment de 84. La q. 1606 
n'a fourni que la forme +ë de To 1 (C. IT); 
cf. B. 

Le pronom JE figure dans beaucoup d'au- 
tres q., mais, en étendant la recherche des 
var. on aurait inutilement compliqué le 
tableau. On s'est surtout attaché à préciser 
l'aire du type “de”, qui est le plus original. 

Aux q. 228, 776 et 828, «je » est devant 

une voy. : il se réduit alors à sa cons. Aux 
q. 2067 et 2009, il précède la négation NE : 
cf. n. 5. 

2 La séquence -t $ p- (... 
JE réduit à 

òt $ pès...), avec 
sa cons. malgré le - qui précède 
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et le p- qui suit, est cependant courante dans ̀  
l'extréme-ouest : No 1, 3; To 1-13, 27, 37, 
39, '71, 73, 78; A '18, 28; Mo 37... Dans la 
méme région, à la q. 1607, JE est souvent š 

vi 

sans voy., devant «finis » (noter $ "finis" à 
A 60; Mo 20; S 1, 6). Peut-être, dans certains 
cas, la voy. existe-t-elle, mais son caractère 

bref, atone et neutre la rend peu percep- 
tible; cf. n. 4. E ME 

3 Brun., Et, p. 509-510, signale que $ 
aboutit à la dentale d devant une occlusive: 
il considère le phénomène comme une a assi- 
milation de nature >. L'action de la phoné- 
tique syntaxique parait indubitable dans cer- 
tains cas : cf. B. 

1 Pour My 6, la q. 1948 donnait ...azèz ót g 
pè's. Comme, en ce pt, la voy. atone est 

ë, c.-à-d. un son très bref et fort peu net, 
je me demande si on ne dit pas en fait djé 
pé"s. Les notations analogues sont courantes 
dans le Q. de My 6; mais on ne les trouve 
nulle part ailleurs dans le domaine liég. 
Noter qu'on a djé à la q. 1607. 

5 Une fiche complémentaire deQ. G. 4 (4, 1) 
« je me suis assis... »relève le type *dià Wandre 
[L 52]: di li a di ‘je lui ait dit’ ; d ir? 'jirai'; 
d a stu ‘j'ai été’. 

$ A Yo., ainsi que le montrent le tableau 
et la carte, on trouve souvent au méme point 
deux et méme plusieurs var. : la cons. varie 
et, au surplus, la voy. se place tantót avant, 
tantôt après. La zone où la voy. précède est 
moins étendue pour JE que pour LE (t. 1, 
c. 54, type "el`); les parties du Lx mér. qui 
connaissent tèl disent *djé; noter cependant 
èj à côté de gë à Ne 65. 

Il est curieux d'observer, à ce propos, 
qu'à la q. 2067 «je ne veux pas », devant 
NE, élidé en n et suivi de v, la voy. suit tou- 

“je”. Tableau des formes : 
Mo 28, 42; Ch 26, 27; Th 53, 64-82 | du 
`S 86, 37; Th '2 | dé Mo 41. || “je? de To 24, 
27 [?], 28, 48; A 37, 55, 60; S 6; Ne 65 | %é 

“To 27, 99 | Zé No 1, 3; To 1, 6, 18, 39, 43, 

jours la cons., et cela dans "de" comme dans 
"de" di Mo 9 | dé 

58, '71, 73, 94; A 1-12, '18, '20, 28-50, '52; 
Mo 1, 87; S 10, 13 | Ze To 78 | SÉ A 50; Mo 64. 
Noter Z pé pa No 2, X vé pa To 2, £ vé nè 

. To 7, sans «ne». 

Dans une partie du Lx, d’après la q. 34 
(«je cueillais mes cerises » rendu parfois par 
"je les cueillais”), le groupe JE LES est rendu 
par 40 lè, de sorte que JE paraît y être 
*djo : cf. c. 36 LE (pron. pers.), «. 

«. L'enq. de l'atlas ne renseigne pas sur 
JE postposé au verbe dans la construction 
interrogative. En lg., «regardé-je » = lug gu, 
tandis que «suis-je » = só Ë (ou sò ggu, 
avec redoublement de Je : DL 226) En 
principe, la méme différenciation formelle 
pourrait exister partout, mais l'emploi de la 
locution «est-ce que > dans l'interrogation 
restreint probt, dans beaucoup de régions, la 
postposition de JE. Cf. c. 68, B, 2». 

B. La q. 1606 (4, 144) <... quand j'ai 
arrivé » fournit deux grands types de rép. : 
"quand j'ai arrivé (venu...)”, qui est le plus 
fréquent, et "quand j' suis a.”. Dans le 
second type, le pronom élidé suivi de s 
à parfois une forme étonnante : au lieu de 
kâ $ "suis", on a kë s "suis", avec assimilation, 

à To 24 (probt), 71, 73, 94; A 12, '20; Mo 37; 
S 10; — en outre, on a t, réduit de é devant 
“suis”, dans plus de pts qu'aux autres q., 
notam! à A 37; Mo 58; Th 25, 43, 54; Ni 33, 
89. 

13. ME. Pronom personnel régime antéposé au verbe. 

Q. G. 1205 (Q. P. 4, 86) «celui qui ne me croirait pas aurait tort ». 

+ En fr., le pron. régime «conjoint > de 
la 8 sg., le, a la méme forme avant et après 
le verbe : il LE prend, prends-LE, mais à la 
1° et à la 2€ pers., on a, d'une part, me et 

te et, d'autre part, -moi et -toi : il ME prend, 

prends-Mor... En w., la forme antéposée et 

la forme postposée au v. sont à toutes les 
personnes du méme type que le fr. le, en ce 
sens qu'elles comprennent comme lui une 
voy. caduque; mais, dans la plus grande par- 
tie de la B. R., la voy. diffère selon la place 
du pronom : devant le v., on a la voy. caduque 
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TOME ES 

normale; après le v., on en a une autre, c qui, 
dans le domaine proprt w., est souvent. aho 
En lg., en nm., en ard., c.-à-d. dans la zone où 
la voy. caduque ordinaire est i, il exis 
done une alternance entre (my avant le vo 
et (-m)u après le v. a 

La présente carte se rapporte à à 
régime antéposé: la suivante, à -Mor, 
régime postposé. Pour la voy. äm ef. 
c. 12 ci-dessus et t. 1, c. 54 LE. ^ 

Les différences qui se marquent ici pour 
ME et -Mor (c. 13 et 14) s'observent aussi 
pour TE et -TOI, LE (LA) et -LE (-LA), ete., 
autres personnels «conjoints ». 

I. *mi : mi To 13, 94; Ch 28-61, 72; Ni 39, 
112; Na 1, 49, 69-135; Ph 15, 33, 42, 53; 
Ar 1, 2; D 7-101, 113; W 8, 10- 30, '39, '42, 

63[?]; H2[?1,8,37 [?], 46-69; L 1-14, 29, 32, 35- 
116; Ma 1-53; B 4, 7, 12-27; Ne 4, 9. || *mi... : 
mi, mé, mé Ni 85; Na 19, '20, 22-30, 59; 
Ph 16; W 1, 3, 35, '36, 59, 66; H 1; 21,27; 

"28, 38, ‘39, '42. 

II. +m... : mè To 24, 28, 87; À 60; Mo 1, 
9, 28, 42-58, 79; S 1-37; Ch 16-27, 63, '64; 

Th '2, 5, 24-58, 62-82; Ni 1, 38, 72; Ph 6, 

37, 45, 61-79, 84, 86; My 3; B 28, 33; Ne 65, 

70; Vi ‘1, 27, 35, '86, 37-47 | me ̀ To 78; 

À 55; Ch 4; Th = 54; Ph 81 | mé To 27, 

99 | më 1 No 3; Ni 88, 36. 
III. “mu : mu Ni 25, 107; D 110, 120; 

W '32; L 19; Ve 1-47; My 1,2, 4; B 6,9, 11, 

‘14, 28, 30; Ne 11-16, '23, 24, 26, 33, 39, 47, 

49, 60, 63: Vi 2, 8-25. || +meú : më Mo 17; 
Ni 61, 93; Na 44 My 6*5; B 5; Ne 31; Vi 6. 

IV. “mê; me, mé No 2; To 1, 2, 7, 43 
(«me »), 58 (id.); A E 7, "10 («me»), 12, 
'18 (id.), '20, 28, 44, '52; Mo 20, 41; Ni 2, 

'5, 6, 17-28, '29, 45, 80, 98; Na 6; D 132, 136; 
B 2, '3; Ne 32, 48, 44, 51, 57, 69 | mœ No 1; 

To 6, 48, '71, 78; A 87; Mo 37, 64; D 1233. 

! Les f. mé de No et Ni doivent étre 
des var. de ^mé, au méme titre que les 
f. me et mé; elles se trouvent, comme celles-ci, 
dans la zone de la voy. caduque ë; noter 
pourtant mi à To 13 et Ni 39 et 112, dans 
des pts où l'art. qui précède “celui” au début 
des rép. (cf. n. 3) est ël; pour le mi de To 13, 
cf. c. 14, n. 1. 

== - NOTICE 1 13 _ 57 

2 A My 6, on a ë devant le verbe et & après : 
cf. Bastis, BSW 51, p. 331-2. 

3 Lacunes : To 39 «qui me crwaró nè» 
(le pronom n'est pas noté clairement; NE 
manque); A 50 ki n krórwó fid (ME fait défaut); 

en outre, dans trois pts, c'est NE qui paraît 
conserver sa voy. : au lieu de 'qui" n mè 
"croirait pas”, on a ...né m... à Ni 71 et 90 
et Ph 54. I 

Au début de la q., CELUI est souvent rendu 
“par “le celui”, avec Part. (cf. e. 59). Tl arrive 
que cet art. et le pron. ME ne sont pas notés 
avec la méme voy. : Na 44 li... më (cp. mu 
Ni 107); W 63 et H 2 lé.. mi (il faudrait 
probt mé). Dans lo., où Part. est tèl, *él, 
la discordance étonne moins, le timbre de la 
voy. étant souvent peu distinct dans l'art. 
méme : Mo 20 èl... mœ, 37 et 64 èl... me. 
Cas remarquables : To 13 et 94 21... mi 
Ni 89 et 112 èl... mi; Ni 107 èl... miu; Na 180 
èl... mi; B 80, Ne 26 et 63, Vi 22 èl... mu; 
cf. n. 1. 

a. Le Q. contient de nombreuses q. où 
ME est réduit à sa cons. à la suite d’une éli- 
sion : JE ME (+ voy. ou cons.) = lg. *dji 
m'..., hn. *djé m'...; TL ME = H m°... 

H n'en contient pas ou ME -+ cons., en 
tête d’une phrase interrogative surtout, soit 
du type "em'”, avec la voy. avant la cons. : 
tim lach'rez-v” ? ‘me làcherez-vous ? Se- 
raing [L '75], DL 340; tèm diriz bi"... ? 
‘me diriez-vous bien... 27 Nivelles [Ni 1], 
CoPPENS 148, èm 2; tèm l'avèz dit ? La Lou- 
vière [S 37], DEPRÊTRE-NOPÈRE 105. Ce 
type est connu dans une partie du domaine 
liég. (Hesbaye...) et dans l'aire de l'art. +èl 
(Hn, Br occ.) Il existe pour d'autres per- 
sonnels (TE, NOUS, VOUS, SE...) et il a son 
analogue pour certains monosyllabes, comme 
NE : cf. c. 89 SE. 

B. SYNTAXE. Place du personnel régime 
d'un inf. dépendant d'un verbe à un mode 
personnel (cf. Rem., Synt., 1, 262-8). A la 
q. 1426 (2, 80) «il a voulu m'empoigner... », 
le type ‘il m'a voulu em.” a été noté aux pts 
suivants : Mo 44; Ni 6, 17, 19, 85, 98 (i m a 
vlè gorlé); Na 1, ‘20, 30, 44, 79, 84, 101, 116, 
129; D 25, 30, 34, 40, 58, 64, 101; W 21 
30, '42, 59, 66; H 27, 38, 46-53, 69; L 1, 4, 
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7, ‘82, 43, 45, ‘50, 66-87, 101-116; Ve 1, 32, 
34, 37-44; My 1, 2, 6; Ma 2, 12, 19, 24, 29, 

_ TOME 2. == NOTICES 13-14 59 
A 

36, 39, 42, 46, '48, 
"14, 16, 22; Ne 4, 5, 

'50; B 2, '8, 4, 6, 7, 11, 
9, 14, 39, '50, 75 (Nivelet). 

14. -MOI. Pronom personnel régime postposé au verbe. 

Q. G. 1589 (Q. P. 4, 140) « préte-moi, prétez-moi de l'argent » 
et 1297 (4, 100) « montre-moi celan.» 

+ Brux., Eng., n° 1010. FEW 6, 565b. 

+ Après la cons. finale de «préte » et de 
«montre », MOI a sa forme pleine. Mêmes 
types que c. 13, mais avec d'importantes dif- 
férences de répartition, notamment la sui- 
vante : tmu (avec sa var. mit.) couvre 
une étendue très vaste, qui correspond ap- 
proximativement à la zone propr! wall. et 
qui comprend des zones (lg., nm., ard.) où 
la voy. caduque n'est pas w (lg. +prustéye- 
MU, mais tèle mt bouke). 

Le tableau et la c. sont fondés sur q. 1589; 
compl. et var. d’après q. 1297. Une grande 
lacune à l'o. : les témoins n’ont fourni qu’une 
traduction avec vouvoiement, type “prè- 
tez-m”", dans laquelle le pron. se réduit à 

"après la voy. finale du verbe; ef. e. 15 sv. 

= L. +mi : mi! No 1, 3; To 2, 6 (mi; 
mais mi q. 1297), 7 (mè), 27, 87, 39 (q. 1297); 
A 2; Ch 28, '36, 43 (q. 1297); Ni 90; Ph 6, 
54; L 35; Ma 53?. || ̂ mi... : mi, mé Ch 88, 
61 (mi/è); W 3; Vi 25 (q. 1297). 

II. *mé... : mé To 24, 48, 73 (me; q. 1297, 
mé), 94 (mé) A 60; Mo 1, 42-64, 79 (me; 
q. 1297, mè); Š 31; Ch 4; Ph 6 (q. 1297), 
54 (id.), 79 (me), 81, 84 (ou mu), 86: My 8; 
B 4, 7; Ne 65 (q. 1297) | mé To 28, :39, 99 3, 

III. *mu : mu To 78 (q. 1297); Ch 43, 
68, ‘64, 72; Th 24; Na 1, 59- 129, 135; Ph 15, 

33, 42, 53, 61, 84 (ou mà); Ar 1, 2; D 7-120; 
W 10-30, ‘89, '42; H 8, 46-68; L 1-29, '32, 

39-116; Ve 1-47; My 1, 2, 4; Ma 1-51, 58 

(q. 1297); B 6, 9, 12, 14, 15-83; Ne 9-20, 
‘28, 24, 26, 33, 39, 47, 49, 63, 65; Vi 2 
(q. 1297), 13-22. || *mü... : mà, mé Ni 61, 
85, 93, 107 (mu/é); Na 6 (q. 1297), 19, '20, 
22-30, 49, 59 (q. 1297), 130; Ph 15 (q. 1297), 
16; D 123; W 1, 21 (q. 1297), 35, "36, 63, 
66; H 1, 2, 8 (q. 1297), 21-88, '39; B 5; Ne 4, 
81; Vi 6, 8, 25, 27. 

IV. “mé: mœ, mé To 1, 18, 48; A 2 (q. 1297), 
'52, 55; Mo 41, 64 (q. 1297); Ni 2, '5, 6, 17-20, 
26, 28, 80, "97, 98; Na 6; D 182, 136; My 6%; 
B 2, ‘3; Ne 32, 43, 44, 51, 57, 69, 76; Vi ' 1, 
"32, 35, ‘86, 87-47 | mœ To 71, 78; Mo 20, 
37 | më No 2 (mais më q. 1297). 

= Points où la rép. manque aux q. 1589 
et 1297, les témoins n'ayant donné que 
"prétez-moi" et “donnez-moi” avec vouvoie- 
ment : To 58; A 1, 7; '18, '20, 28-50; Mo 9, 
17, 28; S 1-29, 36, 37; Ch 16-27; Th 5, 14, 
25-82; Ni 1, 11, 26, 33-45, 72, 112; Na 44; 
Ph 37, 45, 69; W 59; H 69; Ne 60. 

! Les f. +mi de Po. (No, To, A) doivent 
avoir une autre origine que celles de l'e. 
(Ch...) : dans celles-ci, ¿ peut être la voy. 
caduque normale; dans celles-là, qui appar- 
tiennent à une zone où la voy. caduque est 
è, é, il provient p.-é. d'une infl. du pron. 
tonique détaché, qui est génért +mi (ef. B). 

? Les f. +mi isolées de L 35 et Ma 53 sont 
surprenantes; à L 35, on a mi aux deux q.; 
à Ma 53, on a mi q. 1589, mu q. 1297. La 
q. 1589 donne mé? à H 27 et mé à H '28; 
la q. 1297, mé aux deux pts; on a négligé mé, 
qui paraît suspect. 

3 Cf. c. 13, n. 1. 
4 Cf. e. 18, n. 2. 

-MOI postposé au verbe, aprés voyelle. 
A la q. 1589, dans < prétez-moi >, on a génért 
un simple m : lg. *préstez-M', ard. +prustoz-M', 
hn. *prétéz-w'.. Mais, à lo., le pron. a 
régult ou peut avoir sa forme pleine : "+pré- 
léz-ME', ou, avec redoublement de m, "+prétez- 
mmé”. Pour localiser ces derniers types sur 
la carte, on a choisi la q. 1714 (1, 91) « pesez- 
moi bien... », où ils sont mieux représentés : 
"pesez-" mé Th 29, 64 (mè), 73, 82; Ph 69, 
79 (me), 81, 86 | mé No 2, '4; Th 25 | mi No 1; 
To 6, 7. || mmè To 27, 39 (-é), 99; A 60; 
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Mo 1, 9, 23, 58-79; S 6, 29, 81 (-e); Ch 16, 
26; Th 5, 14 | mmé To 1, 13, 24, 48, 58, '71; 
A 2-12, '18, '20, 28, 44, "52, 55; Mo 17, 41, 
42; Th 54. La q. 1873 (8, 168) «montrez- 

moi le chemin » confirme ces locallisations, 
mais les rép. offrent une difficulté de coupe : 
mastré mmèl kèmè Mo... = mmè l ou mm èl? 
Noter mutré mi To 27, 87. — 

B. MOI détaché ou régime prépositionnel. 
Le pron. pers. tonique de la 1° pers. qu'on a 
dans «moi, je... », «de moi », etc. se rend 
dans toute la B. R. par un type ^mi", a. fr, 
mi (probt lat. mihi: Nyrop, Gramm. hist. 
2, p. 893; FEW 6, 566a; — Hawsr, DL 
405, mi 2, voyait dans ce mi le lat. mé: 
mais la présence de i en a. fr. et sa constance 
dans nos dialectes plaident pour mihi). 

TOME 2. — NOTICES 14-15 61 

Cf. q. 1846 (4, 199) « moi, je me tiens ici... », 
complétée par 1275 (4, 98) «... contre moi », 
1769 (2, 98) «...on parle de moi ». On ob- 
serve un relâchement normal de P¿ dans de 
petites zones et dans des points dispersés 
(No 2, 8; To 2, 12, 73; Ni 33-38; Na 130; 
B 5; etc.), dans une zone plus grande com- 
prise entre D 123, Ne 32 et Vi 6 et 13, et 
dans une autre “zone compacte couvrant 
Na n-e, W o. et H n. (ef. t. 1, e. 54 LE). 
Dans l'e. de Br, on a mé, avec la voy. caduque 
de cette région (Ni 2, '5, 6, 11, 17, 19, 26, 
45, 80, ‘97, 98; Na 6), më (Ni 11, 61, 93), 
mü (Ni 107, avec Na 22 et 23). Noter encore 
mé Mo 44 et D 120, mé Vi '1 et 38. — Cf. ALF 

832 (à moi-même), etc; Brux., Eng. 2, 
p. 40-1; et comp. ci-dessous e. 15 Tor. 

15. TOI. Pronom personnel tonique, 

Q. G. 1846 (Q. P. 4, 199) «moi, je me tiens ici; foi, tu iras là... », ete. !. 

+ ALF 28, 1041, 1307. FEW 13, 1, 148. 

Brux., Eng., n9? 1570-1. REM., Synt. 1, p. 242-5. 

* La présente carte éclaire un aspect social 
du langage à savoir l'usage du tutoiement et 
du vouvoiement, 

A côté du pron. tonique ^mi ‘moi’ (c. 14, B), 
tous nos parlers ont dû connaître jadis un 
pron. tonique +ti ‘toi (< lat. tibi, ou 
formé sur mi ?). Ce type est encore le repré- 
sentant normal de «toi» dans «certaines 
régions (Hn occ., My, Lx mér.); mais, dans 
la plus grande partie du domaine propr! w. 
(Lg, Na, Br or., Lx), il est maintenant consi- 
déré comme grossier et remplacé par un type 
+twè, “iwa, emprunté du fr. En outtre, dans 
une zone comprise entre Ni 2, W 3, Ma 59, 
Ph 6, Ch 28, Ni 90, "H^" est souvent rem- 
placé par “tti-min.me” ‘toi-même’. 

On imagine difficilement que le tutoiement 
ne soit pas connu partout; cependant, dans 
une vaste zone (signe X) qui comprend la 
plus grande partie du Hn et le Br oce., les 
témoins ne le donnent jamais dans leurs 
réponses. Dans cette zone, le tutoiement 
serait l'indice d'une grossièreté inadmissible 
et le vouvoiement règne d'une façon quasi 
absolue. Cette remarque vaut pour les cartes 

suivantes et pour toutes celles qui concernent 
la 2 sing. Notons que, dans d'autres régions, 
c'est le tutoiement, au contraire, qui est 

habituel; mais, bien entendu, il n'évince pas 

la 2 plur. ?. 
On reléve souvent, au méme point, deux 

et méme trois formes équivalant au fr. toi : 
on les indique génér! sur la carte. On signale 
aussi sur la carte, par des hachures, la zone 

où ^£... n'est pas concurrencé par tti- 
min.me... ou par +twè... 

= A. T. rti : ti No 1 (ou ti); To 1, 7, 24, 

27-48, "71, 78 (ou ti), 94, 99; A '52, 60; Mo 1, 

20, 37-42, '57, 58-79; S 31; Ch 28, 83, '36, 61: 

Ni '25, 90; Na 99-107, 116, 135; Ph 6, 54; Ar 

2; D 25, 34-38, 72, 73, 101; W 10, '45; H 46, 

50, 67; L 1, 7, 14, 35, 48, 45, '50, 61, 106; 

Ve 1, 24, 31-34, 38-40, 44; My 1-6; Ma 4-12, 

20, 46-53; B 2, ‘3, 4, 7, 11, '14, 15-21, 23- 

27; Ne 4-15, ‘28, 24, 31, 33, 39, 43, 44, 47, 

65-76; Vi 2, 13-22, '32, '34, 85, ‘36, 87, 
48-47. || +ti.. : ti, té, tijé No 3; To 2, 6 (ou 
ti), 73; A 2; Ph 16; Na 6; D 123-136; 
W 1, 3, 63; H 2, 27, 28; B 5; Ne 32, 43 (ou 
ti, té), 51, 57; Vi 6, 8, 25, 27 | té, To 27 | té 

Vi /1, 38 | te Mo 44. || +te : tè Vi 23. || *té... : 
té Ni 2, '5, 17, 20, 28, 45; Na 6 (ou té, té); 
Ne 48 | të Ni 61; Na 6 | te, To 74. 
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II. ““t(i)-min.me” : t mèm Ch 33, 43; 

Ni 2, 6, 20, 90, 98; Na 6, 28, 44, 59, 107, 

112: Ph 6; W 3 | tlé) mèm Ni 17, 19, 28, 45, 

80, ‘97 | Hd) mèm Ni 98 | Hi) mèm Na 69 | 
t(i) mém Ch 61 | té mèm Ni 85; H 87 5. 

= B. l. twè : twè No T To 99 (-é, -é,); 
A 55 (-6,), 60 (-é); Ch 4, 28, '36, 43, 61, '64, 
72; Th 62, 72; Ni 2, '5, 6, 17, 20, 26, 28, 45, 

80, 85, 98; Na 1, 19, ‘20, 30, 49, 69-101, 
109-185; Ph 6-42, 53-61, 79 (-e), 81-86; 

Ar 1; D 7-64, 72-120; W 1, 10-85, "36, ‘89, 

149, '45, 68, 66; H 1-69...; L 1-116; Ve 1-8, 
26-47; My 4; Ma 1-53; B 4, 6, 9, 12-16, 22-27; 

Ne 4-20, ‘23, 24, 31. || +twa : twa Mo 1, 
20 (-à; B 21, 28-83; Ne 26, 31, 33, 39, 47, 

49, 63; Vi 2 
IL tò, tó,, té, To 13 | tó,, tó, To 94 | «ta » 

To 1 (q. 1846 [= «toi »?]; aux autres q., 
ti) 8. 

= "vous" To 58; A 1, 7, 12, '18, '20, 28- 

50; Mo 9, 17, 23; S 1-29, 36, 37; Ch 16-27, 

63; Th '2, 5-54, 64, 73, 82; Ni 1, 11, 33-39, 

72, 107, 112; Na 22; Ph 45, 69; D 68; W 59; 
Ne 607. 

1 Autres q. consultées 1847 (4, 200) 
«tant pis pour toi... »; 1602. (2, 175) «je 

suis malade, plus que toi ». Le tableau et 
la c. combinent aux données de la q. 1846 
celles des deux autres. 

2 Dans l'enq., le type tti et ses var. sont 
souvent accompagnés de la note «grossier » 
ou «plus grossier »; ainsi à To 24, 94, 99; 
A 60; Ni 17; Ph 6; D 34; W 10; H 50; L 14, 
45, 106; Ve 24, 39, 40; Ma 4, 12, 53; Ne 23, 

39... Mais, en fait, là où coexistent les types 

+H... et +twè..., le premier doit génért être 
moins poli que le second. — A Vi 43, oü 
lon a tti seul, «on tutoie ordinairement >. 

Là où coexistent +# et +twè, il y a done 
deux sortes de tutoiement, selon qu'on 
désigne son interlocuteur par tti ou par +twè; 

ce dernier procédé est familier sans étre 
grossier. Ein comptant le vouvoiement, on 
a trois degrés possibles dans la politesse. 
Noter que, dans certaines régions, il existe 

un personnel tonique de tutoiement collectif : 
lg. *tés-ótes;, hn. *ti-z-ótes. Cf. REM., Synt. 1, 

p. 248-4. 
3 A Vi 2, tè coexiste avec ti (I. a). Cp. ALF 

28 et 1307, au pt 176 (= Vi 8), tè et té. 

4 La forme de To 7 n'est p.-é. qu'une var. 
labialisée dle té, To 27 (classé plus haut, sous 

+). 
5 Cf. GRucx., BSW 50, 457 : 

wallon comme ailleurs, fi est considéré 

comme grossier; on l'atténue en disant 
t' minme ((toi-même). > A Na 69, Teng. a 
noté que #{i) mèm serait parfois péjoratif, 
mais la remarque semble sujette à caution. 

H faut observer que ^fi-minme, littt ‘toi- 

même’, se substitue à tti méme quand Tor 

ne s'opposie pas à MOI; ainsi dans q. 1847 
«tant pis pour tot... ». Dans les rép. aux 
trois q. comsultées, la voy. de "ti" manque le 
plus souvent parce que Pexpr. vient après 
une voy. : q. 1847 pò t mèm..., q. 1602 ké t 
m., et égallement q. 1846, "ici" se terminant 

par une voy. 
5 Les f. ide To 13 et 94 sont du méme type 

que le fr. foi, mais avec une diphtongue wa, 
aa accentumée sur le premier élément. 

7 Dans «ces pts, Tor est rendu par “vous” 
aux trois questions, à moins que la trad. ne 
soit approximative ou ne fasse défaut. La 

zone du “vouvoiement est plus ou moins 
étendue sellon les q. A la q. 1846, on a "vous" 
à Th 72 et. Ph 37, et aussi à H 58 et 69; à la 

q. 1847, om l'a à Ch 4, et aussi à H 27. Le 

Q. fait apiparaitre vovs dans des ilots por- 
fois très éloignés de la zone où il tend à 
exclure complètement le TU, par ex. à Ve 24 
(témoins femmes); c'est que le vouvoiement 

est partouit l'usage le plus poli. 

« Dans l'ouest- 
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16. TU. Persomnel sujet antéposé, devant consonne. 

Q. G. 837 (Q. P. 1, 189) «tu viendras chez lui demain », etc. !, 

+ ALF 
FEW 13, 

24, 1409... 

2, 383. 

Brux., Eng, n» 1621. 

+ Comme e. 15, vaste lacune à To à cause 
du vouvoiement. Ê 

Normalement, le lat. tü devrait donner 
“tw dans le domaine lg. au sens large (n.-e.), 
tu ailleurs : ALW 1, c. 41 FÉTU, etc. En fait, 
les formes en i, à, à, ê, et méme en w de Lg et 
Lx, répondent à un type "te^, avec voy. 
caduque : cf. c. 12 JE, et t. l, e. 54 LE ?, 
En dehors du domaine liég., tu peut pro- 
venir directement de tü, mais, à l'o. et 
au s.-o., l'infl. du fr. tu est probalble. Noter 
au surplus que -TU et -TOI (aprés le verbe) 
ont la forme -tu dans une grande piartie de la 
B. R. : c. 17 et 19. 

Le type +tow du Borinage est difficile à 
expliquer 3. Quant à +to, son o est probt tiré 
de combinaisons comme TU LE, TIE LE avec 
le pron. LE 4, 

= I +ti : ti Ch 28-48, '54, 61, 72; Ni '102, 
107; Na 49, 69-129, 185; Ph 16, 33, 42, 58; 
Ar 1, 2; D 7-46, 64-101, 113; W 8, '9, 10-30, 
"89, '42, '56; H '45, 46-69; L 1-14, '16, 29- 
116...; Ma 2-29; B 4, 7, 12, 14, 15; Nie 4. || +ti: 
ti, té Na 1, 19, '20, 22-80, 59, 1310; Ph 15; 
W 1, 3, 35, '36, 59-66; H 1-27, '28, 37, 38, 
'89, '42 5, 

II. *té... : tè No 2; To 6, 18-27, 48, 73: 
Ch 4; Ni 90, 112; Ph 61; My 3; B 28, 33; 
Ne 26, 76; Vi '1, 16, 27, '32, '34, 35, '36, 37- 
47 | té No 3; To 13 (té), 28 (té), 94 (té, te) *. 

HI. “tu : tu To 43, 48, '71, 78, 99; A '10, 
37, 55, 60; Mo 1, 20, 37, 42-79; S 31; Ch '64; 
Th 24, 32, 62-72; Ni '25, 88, '102; Ph 6, 
37, 45, 54, 69-86; D 110, 120; H 69; L 19; 
Ve 1-47; My 1, 2, 4; B 6, 9, 11; Ne 11-20, 
"28, 24, 33, 39, 47, 49, 60-65; Vi 2, 8-18, 
'21, 22, 25. || *tü : tà, té No 1; Ni 85; D 123; 
My 6; B 5; Ne '22, 31; Vi 6. 

IV. +té : td, té No 1, 3, '4, '5; To 1-7, 37, 
89; A 2; Ni 2, '5, 6, ‘9, 17-20, 26, 28, 45, 
80, '97, 98; Na 6; D 132, 136; B 2, '3; Ne 32, 
43, 44, 51, 57, 69 | te To 78; Mo 37; Ni 61, 93. 

V. *ét'... : èt To 13, 24, 73, 94 | ¿t To 28 7. 
VI. *tou ? : tu Mo 41, 42 (ou tu), 44 (arch.; 

néol. fa). 
VIL *to^ : tò D 58, 101; Ma 1, 24, 35-58; 

B 16-27, 30; Ne 9. 
= "vous": vò To 58; A 1, 7, 12, '18, '20, 

28, 44, 50, ‘52; Mo 9, 17, 23; S 1-29, 36, 37; 
Ch 16-27, 63; Th '2, 5, 14, 25-54, 73, 82; 
Ni 1, '10, 11, 36-39, 72; Na 448. 

1 Autres q. consultées : 617 (4, 33) «tu 
me rendras cela », 1581 (4, 185) «tu ne 
devrais pas dire cela », 772 (4, 86) «tu 
me fais rire », 775 (4, 39) «tu ne le connais 
pas »; ete. 

On a parfois trois et méme quatre formes 
pour le méme pt, surtout à l'o. : on les retient 
génért, mais sans indiquer le numéro des 
questions et sans renvoyer d'une forme à 
l'autre. On a négligé quelques formes qui 
apparaissaient à une seule question dans des 
pts isolés : tí To 94 (q. 772) |tu D 81 (q. 837). 

? La voy. primitive issue de & a probt été 
remplacée par la voy. caduque parce qu'elle 
était élidable devant voy. Cf. a. 

3 La voy. « proviendrait-elle d'un ancien 
jou ‘je? Il ne semble rester aucune trace 
de jou auj. dans la région; mais on à encore 
jou, comme forme tonique postposée au 
verbe, dans SiGART (p. 216 : L f'rai-jou ? 
et dans DELMOTTE (p. 375 : dans les tour- 
nures interrogatives et exclamatives). Une 
influence analogique de vous paraît moins 
vraisemblable. 

* Pour contrôler notre hypothèse, il fau- 
drait comparer l'aire de +to avec celle de 
*tol = TU LE, TE LE; mais ces groupes man- 
quent dans le Q. (pour Awenne Ne 9, cf. 
Hausr, ND 6, 82-3). Il parait toutefois sug- 
gestif de constater que l'aire de +to coincide 
presque parfaitement avec celle de +djol 
je le’: c. 35, A. II. — Ici aussi, on pourrait 
songer à une analogie de vos 'vous', mais 
l'hypothèse paraît moins sûre. 

> Les f. *ti et “fi n'ont rien à voir avec le 
type “ti ‘toi’ de la c. 15, qui est connu dans 
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toutes les régions. Comme celui-ci aient 
"H ‘tu’ est parfois déclaré grossier par les 
témoins : H 69 «ti (ou fu, plus pelh) : » 
Ma 24 «tò ou ti (plus grossier) ». — 

$ Les f. té... de No et To doivent étre des 
var. de tè, comme ét To 28 en est une de ét, 
type V ne lé pour lè “les” dans la mème 
région : c. 1, B); elles n’ont done 1 rien à voir 
avec le Ee +té de 1 i io 

7 Ajouter èt ira ‘tu iras To 78, q. 837 : 
ef. a. — “On a relevé quelques fois, à à l'extrême 
ouest, à des q. différentes, en tête de la 

» devant cons., une forme *t' : To 7, 
27, 28, 37, 39, 73, 94. : 

$ Dans cette série de pts, on a "vous? au 
lieu de “tu” à toutes les q. consultées. Il va 
de soi que, pour d'autres pts, parfois trés 
éloignés de la zone considérée, les rép. don- 
nent parfois aussi “vous”. Ainsi à Ni 26, 
61, 90, 112; Ch 33; Th 62, 64, 72; Na 1, 22, 
44, 69, 101; Ph 42, 45, 69; D 68; H 8, 49; 

L 116; Ve 35; Ma 36; Ne 60. 

a. TU devant voy. : q. 34 (1, 4) «... quand 
tu es arrivé » (beaucoup de lacunes), 1846 
(4, 199) <... tol, tu iras lá... » et 1954 (4, 

S 16- 17 65 

726) «tu aurais dû te taire... ». Dans nos 
parlers, contrairement à ce qui se passe en fr. 
soigné, la voy. de ru est élidable devant une 
autre voy. D'après les q. consultées, TU 
paraît se réduire partout à t; exc. : (q. 1846) 
tu ira Mo 20; (q. 1954) tu ór& Th 72; tu z aro 
du Ne 65; — noter aussi èt ira To 73, avec 
prosthése de la voy. Pour le z qui suit tu 
dans la rép. de Ne 65, cf. BRUN., Eng. 1, 
p. 266 (n° 474 «tu aurais dû te taire »), 
tu z aro yu du aux pts 80 et 64, c.-à-d. à 
Laifour et Cons-la-Grandville, localités: pro- 
cihes de Ne 65. ` 

B. Sur l'usage du tutoiement, la documen- 
tation exploitée pour Tu devant cons. et 
dievant voy. contient des notes supplémen- 
taires, dues surtout à J. Renson. En voici 
qiuelques-unes (q. 34 <... quand tu es arrivé »): 
Na 99 «on peut tutoyer, mais pas les per- 
sonnes âgées » Na 112 «on peut t. dans 
l'intimité; sinon, c'est injurieux »; Na 69 
«on peut t. dans lintimité, mais pas des 
enfants aux parents; certaines vieilles per- 
sonnes considéraient le tutoiement comme 
grossier; le tutoiement se répand sous l'infl.. 
d'u francais ». 

-TU. Personnel sujet postposé, aprés consonne. 

Q. G. 1679 (Q. P. 4, 164) «penses-tu ? — pensez-vous ? » 1, 

+ Il faut distinguer deux cas, selon que 
TU vient aprés une cons. ou aprés une voy. 
La présente c. est consacrée au premier de 
ces eas; la suivante, au second. 

lei encore, vaste lacune à l'o., à cause de 
la prépondérance du vouvoiement. Sur la 
plus grande partie du territoire régne le type 
+tu (var. *tà). Dans le n.-e., tout au moins, 

c.-à-d, dans la zone liég., ou le ú lat. reste w, 
ce *tu doit correspondre à un "te" avec une 
voy. caduque; seulement, la voy. caduque 
ordinaire n'est u que dans Pe. (Ve) : cf. t. 1, 
c. 54 LE, et ci-dessus c. 16 Tu (avant le verbe), 
où les types se répartissent très différemment. 

La présente c. ressemble beaucoup à la 
c. 14 -Mor, à la fois pour les types et pour les 
aires qu'ils occupent. Mais iei le type en -i 
parait faire totalement défaut ?, 

= I. +ti: té W 82? 

IT. +të : tè My 3; B 7 3. 
III. *tu : tu No 3; To 87, 48, 78, 94; A 2, 

'52, 55, 60; Mo 1, 20, 37-79; S 29; Ch 28, 
^86, 43, '54, 61, 63, '64, 72; Th 24, 62; Ni 90; 

Na 1, 79, 84, 109, 116-129, 135; Ph 6, 15, 
3:3-42, 53-86; Ar 1, 2; D 7-120; W '8, 10-30, 

'89, '42, '56; H "42, 46-69; L 1-116; Ve 1-47; 

My 1, 2, 4 Ma 1-53; B 6, 9-83; Ne 4-20, 

23, 24, 26, 33, 47, 63; Vi 8, 13, 18, 27 (i 
sòÈ tu, q. 1679), '36, 43, 47. || *tü : tù, té 
To 2; Ch 33; Ni 61, 85, 93; Na 19, '20, 22-80, 
49-69, 99-107, 112, 130; Ph 16; D 123; 
W 1, 35, '36, 63, 66; H 1-27, '28, 37, 38, '89; 
B 5; Ne 31, 32; Vi 6. 

IV. *té : té, te Ni 2, '5, 6, 17-20, 28, 45, 
80, '97, 98; Na 6; D 136; My 64; B 2, '8, 
4; Ne 43, 51, 57, 69; Vi 35, 46. 

= “TU PENSES"... : tu pés To '71 | tu pès 
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To 43 | tu krwa Ne 49 (q. 957), 65; -à D 120 | 
«te pinses » To 1 | tè kró No 2 | èt pès To 39 
(q. 957) | èt kró ‘tu crois” To 18 (id.) | 7 
To 73 | éd bizi (de Vinf. +búzier) To 28 | œ 
krë, To 78 | t pès To 27, 395. || "PENSES? 
pés To 28 (q. 957), 78 (id. k Ch 4 (pèz E 
‘tu is bien”); Ph 79 $. 

"pensez" * To 58, '71, 99; A 1, 7 12, 
'18, , 20, 28-50; Mo 17, 23; S 1- 19, 31, 87; 
Ch 4-27; Th 5, 14, 29, 46, 54, 64, 73; Ni 11, 26, 
86, 39, 72, 112; Na 44; Ph 45; W 59 | kwèyé 
'eroyez' Ni 88. || "pensez-vous! Th 25, 
58 | 'songez-vous" sògè f Ne 89; -é f Ne 60. || 
"vous pensez ca^ vò pèsé sa Mo 9. 

= Lorsqu'on a, au lieu du verbe « pen- 
ser », le verbe «croire », dont l'ind. prés. 
se termine par une voy. (kré, krwè, -a...), 
le pronom postposé perd communément sa 
voy. : krwès Ne 76 | kr t Th 72 | krwè t Vi 16 | 
krwa t Vi '1, 22, 25, 27, 37, 38 | -à t Vi 2; 
cf. e. 18. Parfois, cependant, les réponses font 
apparaitre le pronom sous sa forme complète. 
Ainsi dans les pts suivants (pour certains 
d'entre eux, on a aussi une réponse avec le v. 
«penser >) : krwè tu Na 101; D 72, 738 | krwa 
tu Ne 60, 65 | kr® tu Ph 6, 54 | krwa te 
Ne 69 | kwa te Ne 44 || krwäs tu D 120; 
Ne 11, 20 (ou krwás), '28, 24 | krwäs të 
Ne 32 (ou krwás) | krwas tè Ne 43 | krwás 
té D 123, 132 (ou krwäs), 186 (ou -as td); 
Ne 51 (id.) 9. 

= "est-ce que tu penses (songes), ...vous 
pensez (songez)'!? ès kæ t pès To 24 | è s 
ki ti pès Ni 107 | è s kè t s0Ë Vi 87, 47 | è s 
kè tè krò To 7 || è s kè vo pésé S 36, Th '2; 
-e Th 48, 73; -é Ni 83; ...sògi Ni 1 14. 

1 Autres q. consultées : 957 (4, 68) «crois- 
tu qu'elle tienne ? »; 1678 (4, 163) «dors- 
tu déjà ? ». Documentation peu régulière : 
à la q. 957, « crois-tu » est souvent rendu par 
"penses-tu", comme à la q. 1679, mais pas 

toujours; à la q. 1678, «dors » est parf. 
dwè, dwa, avec une voy. Dude, de plus, 
lacunes dues au vouvoiement, à l'emploi de 
« est-ce que », etc. Le tableau et la c. ras- 
semblent essentiellement les données du 
type "penses-tu". Ils négligent les rép. ap- 
A suivantes : a kó k të. pès No 1, 
kò, $ € k tè pès To 6, có ni sògè né Th 82, 
Di aussi la rép. étonnante de A 2, q. 957 : 
pés ti k él ti;, ou ti parait suspect. 

? A W 3, é peut être la voy. caduque, 
mais on le trouve aussi au lieu de w : cf. 
fésté au méme pt, t. 1, c. 41 FÉTU; té est 
probt une var. de +tu (III). 

“ A My 3, la voy. caduque est à, mais non 
à B 7. Dans ce dernier pt, TU devant le 
verbe — ti (c. 16). 

* Cf. c. 16 : à My 6, rv (devant le verbe) 
= té (avec voy. caduque normale) en ce 
pt, l'alternance ë (avant le v.) — E (après 
le v.) est de régle pour les pron. personnels : 
cf. c. 18, n. 2. 

5 Pour les f. de ru (avant le v.), cf. c. 16. 
$ Sans doute pès est-il contracté de t pès, 

qu'on a relevé à To 27, 39 ? 
" Pour l'omission de vous, cf. c. 101. 

* Pour ces trois pts de Na et D, il y a 
désaccord avec la c. 18. Ce krwé tu (au lieu de 
krwès) est probt un gallicisme occasionnel dû 
à l'enquéte. 

9 Pour cette série de f., notamment pour 
celles du type "-s' tu”, cf. c. 18. 

1 La locution ‘est-ce que” est plus fré- 
quente à la q. 1678 «dors-tu ». Elle est 
localisée sur la c. d’après cette question. 

1 Dans le s. du Lx notamment (Ar 2; 
Ne 20, 39, 57, 60; Vi 8, 13, 37, 47...), < pen- 
ser » est souvent traduit par "songer". A 
Ne 57, on déclare pésé «inconnu »; à Ne 65, 
pás-tu est «plaisant » (fr. penses-tu!); à 
Ne 69, on a pòs tu et krwa tè, avec des voy. 
différentes. 

18. - TU. Personnel sujet postposé, aprés voyelle. 

Q. G. 1098 (Q. P. 1, 57) «veux-tu boire un verre d'eau ? ai 

+ ALF 1416 (qui veux-tu), etc. BRUN., 
Enq., nv 1420, 1620-21 et 1643. REM., Synt. 1, 

p. 199-205. 

+ Il s'agit ici de ru suivant une forme 
verbale terminée par une voy. (TU VEUX — 
“tu” vu, vu, vè, vè...). Dans ce cas, le groupe 
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«verbe + TU > est rendu, dans: la plus grande 
partie de la B. R., partict dans la zone 
proprí wall. (noter *vés' à Mœ 44 et +ueus' 
à Mo 57) par la forme ordimaire du verbe 
augmentée de -s : types tumus, tous.. 2, 
Ailleurs, ru est sensible, mais il est le plus 
souvent réduit à sa cons. ((*vu-P, tveu-t 
dans Vi, *vé-t dans Hn). Le type "veux-tu? 
n'apparait qu'en quelques pts. Mais on re- 
marque, au s. de D et au s.-o. de Ne, dans 
une zone nettement intermédliaire, un type 
“tveus'-lè”, avec -s et TU 3. ` 

Lacune normale à Io. à cause du vouvoie- 
ment généralisé. Au surplus, l'emploi de 
l'interrogation sans inversion ou de la locu- 
tion ‘est-ce que” empêche part à Po. la 
postposition de ru. 

Les différences relevées ici pour l'ind. prés. 
de VOULOIR se retrouvent à tous les temps dont 
la 2 sing. se termine par une voy. : lg. tvinrès' 
'viendras-tu', tèstes” “étais-tw', +vinreús' 
'viendrais-tu', *fous' 'fus-tu' (cf. a). On a 
comblé quelques lacunes de la c. à l'aide de 
formes d'autres v. et d'autmes temps. On 
indique aussi sur la c. quelques attestations 
complémentaires du type +ueus'-té reprises 
c. 17 (type 'crois'-tu "). 

= A. tvous'" : vus, vuz 5 (Ch 28, 33, '36, 
43, 61, 63, '64, 72; Ni 2, 5, 6, '9, '14, 17-28, 
45, 61, '62, 80, 85, 93, '97, 985; Na 1-19, '20, 

22-99, 107-135; Ph 15-42, 538; D 7, 25-38, 

46-84, 96 (ou vus), 101; W H, 3, '8, 10-35, 
'86, '39, 42, '45, 63, 66; H 1-658...; L 1-116...; 

Ve 1-47... My 1-6; Ma 1-89, 42-53; B 2, "a 

4-23, 27, 30; Ne 9, 16, 89. ||| *vus'* : vus, 
vuz! Ar 1; D 94, 96 (ou vus), 110-120; B 28, 
33; Ne 4, 11-15, 20, '23, 24, 26, 33, 39, 

47, 49 (vuz z analè), 63. || *vüts' : vés Ne 31, 
32 (ou vès). || +veus' : vès Mo '57; Ph 45, 
61, 79, 81, 84, 86; Ar 2; D 132; Ne 32 (ou 
vés), 76. || *vés' : vès Mo 44. 

= B. I. tveus'-té : vds te D 123 (ou 
vus tŒ, vústu), 182 (vès té 'q. 1653), 136; 
Ne 48, 44, 51, 57 (ou vés tè). || vus tu D 120 
(q. 1653), B 33 (id.), Ne 47 (Trronquoy, relevé 
par J.-M. Pierret). 

IH. “VEUX-T”". *vu-t : vu t (d) Vi 2, 6 
(ou vè t), 8 (ou vé t), 13 (ou: và t), 18, '21, 
22, 25. || *vü-t' : vid Vi 6 (ou wu t), 13 (id.). || 

H 
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+veu-t” : væ t (d) Th 72; Vi ‘1, 2 (ou ou t), 
8 (ou vu t), 16, 27, '32, '34, 35, '36, 37-47. 
|| *vé-t : vèt A '52, 55, 60; Mo 41, 42, 64. || 
+veû-t’… : vé t To 78; Mo 20, 37 | vé t 
To 27 | vè t To ‘71 | vé t To 99 | vé, t To 43 | 
vi, t A 2. 

= "VEUX-TU: vé tu To 24 | vé tu To 94; 
Th 62 | ve tè Ne 69 | vè tu Ne 65. Ajouter : 
va tu t tèr ‘vas-tu te taire’ Ph 6. || vèt tu 
Mo 36 (q. 1653) 5. 

"TU VEUX”? : fu ve Ph 84 | tu o@/à [sie] 
To 48 | tè vé No 1, 8; To 6 | té vè To 1, 
2 | të ve To 7 |ti vé No 2 |t vë To 89 |t 
vě To 73 | éd vé To 18. 

"VOULEZ" To 58; A 1, 7, '10, 12, '18, '20, 
28-50, ‘52; Mo 9, 17, 58, 79; S 1-37; Ch 4- 
27; Th '2, 5-64, 73, '77, 82; Ni 1, '10, 11, 

'24, 83-89, '66, 72, '74, 90, 107, 112; Na 44, 

101; Ph 6, 69, 86; D 15, 40; W '2, 59; H 69; 

Ma 40; Ne 60. || "vourEz-vous' Ni 83. || 
"VOUS VOULEZ Mo 23 9. 

"EST-CE QUE TU VEUX, ...VOUS VOULEZ! 19 ; 
ès kè èt vè, To 24 | s kœ tvé To 28 | e s kè 
t vé To 37 | ¿$ këtu vè To 71 | è s kè t vé 
To 94 | è s kè tu vé Mo 1 | è s kè tu vü S 31 | 
ès ki t ve Ph 61 | è s ki tò vw B 22, 24 | 
è s ku d vu Ne 49 | è s kè d vœ Vi 47 || è s kè 
vò vlè Ph 54... 

1 Autres q. consultées 1653 (8, 54) 
«veux-tu t'en aller! >x, 769 (4, 34) «où 
vas-tu ? », 1279 (4, 99) «es-tu prêt ?... >. 
Le tableau et la c. sont fondés sur la q. 1098 
complétée par la q. 1653. Cf. a. 

? Le s final peut être le résidu d'un groupe 
st : «vous-le devient vousse comme fièsse 
devient fièsse > GuiGN., BSW 50, 458; < Vadis 
tu est représenté par vas comme tèsta par 
tyès » BRUN., Eng. 2, p. 899. La zone de -s 
coïncide bien avec celle du type +tièsse 
‘tête’ ALW 1, e. 95. Cependant, REM., 

Synt. 1, 202-5, se demande si le pronom 
«tu » n'a pas été ajouté tardivement à la 
forme interrogative et si le s final de notre 
2 sing. interrogative n'est pas la finale latine 
primitive, sans plus. — Le type en -s' est 
attesté dans la seconde moitié du 158 s. : 
arasse 'auras-tu', Mystères... de Chantilly, 
III, v. 1336 (cf. Rem., l. c., p. 204). 
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3 Confirmé pour la même région par 
BRUN., Enq., l. c. 

4 Pour le traitement de 6, cf. t. 

BŒUF, etc. 

5 A la q. 1098, devant le b initial de 
‘boire’, on a souvent noté une cons. sonore. 

A la q. 1653 «veux-tu t'en aller! o, on a 

vuz devant voy. en divers pts du n.-e. (vuz 
ènn alé !), c.-à-d. dans l'aire de grózé "gouttes", 
ci-dessus c. 11; mais le ton violentt de la 

phrase semble avoir conservé souvent ila cons. 
sourde (vus ènn alé !). 

6 vè t tu peut résulter d'une contamination 
"veux-? ̀  + "veux-tu^; mais -tu a pu. s'ajou- 

ter pléonastiquement par souci d'expressivité; 
comp. lg. *so-dj'dju, c. 12, a. 

7 Le type "tu veux ? équivaut à l'extrême 
ouest, comme en fr. pop. à «veux-tu? », 

sans aucune valeur particulière. Il s'emploie 
aussi ailleurs, mais avec une nuance affective : 

si qn a dit «je veux boire un v. «d'eau », 
on lui fait confirmer sa demande em disant 
«tu veur b. un v. d'eau? » (nuance d'éton- 

nement). — On trouvera c. 17 (tableau) une 
série d'attestations du type "tu penses”. 

$ Le ti de No 2 est étonnant : ep. œ. 16 TU 
(antéposé, devant cons.) = të au miême pt 
(type II). Voy. pourtant c. 17, n. l, tit à A 2. 

9 Pour ‘voulez ?" sans “vous”, ef. e 101. — 

Les f. vouvoyées apparaissent en d'autres pts : 
on les a génért négligées pour les pts où 
une q. donnait le "tu" Mais il convient de 
noter qu'aux abords de la zone où le “tu” 
n'apparait pas, et méme dans des jpts plus 
éloignés, on a souvent de la peine à l'obtenir; 

1, c. 4 

19. - TOI. Personmel régime 

Q. G. 1680 (Q. IP. 4, 165) 

+ ALF 1297 (tiens-foi bien : «toi » après 
voy.) BRUN., Enq., n°5 1528 et 1572. 

€ L'impér. «tais» est presque partout 
Triés’? ou “+téch”, avec une cons. finale : 

ces f. sont inattendues; on y reviendira dans 
un volume ultérieur en étudiant ke v. sE 
TAIRE. Pour a + y dans «tais », cf. t. 1, 

c. 57 MAÍTRE. Le pron. TOI suit done génért 
une cons. et a sa forme pleine. Cette forme 

c'est le “vous” qui vient spontanément. 
Pour A '52, le tém. a donné vólé et vé t, 
en remarquant : «vé t est grossier; il est peu 
employé, sauf dans vè t ét tèr, vé t dalë... >. 

10 La locution ‘est-ce que” est couram- 
ment employée dans une zone très vaste : 
cf. c. 17, et aussi e. 68, B. 20 (qur interrogatif). 

«. Les données varient quelque peu d'une 
question à lautre, notamment parce que 
l'aire du vouvoiement généralisé n'est pas 
rigoureusement fixée et parce que l'emploi 
de la locution ‘est-ce que" dans l'interroga- 
tion est très flottant. 

A la q. 1279 «es-tu prét ? », on a la f. en 

-s dans quelques pts supplémentaires : 
ès N139 («f. normale, mais ne se dit jamais »), 
107 («rare »), 112; Na 101; D 15, 40; Ne 49. 

Noter encore ès Mo 44. En outre : és tè 
D 136; Ne 43, 51, 57 | és tu B 16 ([?] ou ès) || 
è tu Ph 6; Ne 65 | è té Ne 69 || è t Vi... 

La q. 769 «où vas-tu ? » donne de moins 
bons résultats : dans le s., par ex., où l'on 
répond souvent fou-ce que tU vas”, le type 
"-s tu” fait défaut. Ajouter pourtant vas 
Ni '25, 90 («rare >x); Th 24, '32; Ne 49. 

Futur simple : q. 1709 (4, 175) «...; man- 
geras-tu ? » et 1607 (4, 145) «finiras-tu ?... »; 
condit. prés. : q. 1686 (4, 169) «en voudrais- 
tu ?... ». Données parallèles à celles qui con- 
cernent l'ind. prés. Notons : méñras Mo 44 | 
mègras Ni 90 | muñres Na 101; D 15, 40; 

B 22, 24 || mwègres tæ D 136; Ne 44 | -rès té 
Ne 43, 51, 57 | mágres tæ D 136 | vórós tě D 128. 
Cf. c. 91, B, et 106, B. 

postposé, aprés consonne. 

«tais-toi; taisez-vous »!. 

répond d'ordinaire à un type “te”, avec 
une voy. caduque : ef. c. 14 Mot, 

Lorsque l'impér. est "tai(s)”, comme en fr., 
ce qui est le cas à Po., le pron. s'élide en t; 
parf., il est alors du type “toi”; et plus sou- 
vent, tout en ayant une voy. identique à la 
voy. caduque (ë, é), il offre une cons. double : 
cp. mmè, mmè, dans le méme cas, c. 14, a. 

Dans ALF 1297, ror garde génért sa partie 
vocalique, sauf dans divers pts du nord et 
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de l'est; la comparaison entre notre carte et 
celle de PALF est donc possible. 

= Ï. *ti : tes té W 3 | tés té Ni 85. 
M. +të : tes tè B 7 | tés tè Mo 44; My 3 | 

tes té Mo 1 | tés tè Mo 58; S 19, 31 (te), 37 
(«on ne tutoie jamais »). 

= III. a. *tu : ? +tès-tu... : tès tu Na 1, 127; 
D 68, 73; W '8, 10, 13, 30, '39, '42; H 40, 

50, 67, 68; L 1-29, '82, 35, 43-116; Ve 1-26, 

40-42; My 1, 4; Ma 4-19, 24, 39, 42, 46; 
B 12, 15, 21, 28, 83; Ne 11-16, '23, 33, 49 | 
tes tu D 80, 34; W 21; H 8, 49, 58, 69; Ve 31- 

89, 40 (Francheville), 44, 47; My 2; Ma 2, 

3, 20, 29; B 4, 6, 11, ‘14, 22, 27, 30. || és -tu : 
tés tu Na 109, 129; Ar 2 (tés tu); D 15, 38, 

40, 58, 81, 94, 96, 110, 113; My 3; Ma 1, 35, 

36, 40, 43, 53; B 9, 24; Ne 20, 63 | tes tu 

Na 79, 84, 116, 135; D 7, 25, 36, 46, 72, 84, 

101; L 39; Ma 51; B 16; Ne 9, 24, 26, 39, 

AT. || *tás'-tu: tas tu Vi 16. ||| +téch-tu : tès tu 
S 6; Ch 28, 72; Th 62; Ph 33; Vi 35. || +téch-tu : 

tés tu A 28: Mo 79; S 1 («seul cas de tutoie- 
ment! »), 29; Ch 27, 48-63, '64; Th 24, 43, 

58, 64, 73; Ni 72, 90; Na 107, 109; Ph 6, 

87-45, 54, 61, 79-86; Ar 1; D 38, 120; B 23; 

Vi 2, 25 | tes tu Na 185; Ph 15, 53. || +tách-tu : 
tas tu Vi 13, 18, 22, 27. 

b. *tü : +tés'-tiu... : tès te (tu) Na 59; W 1, 
85, 86; H 2, 21, 37, 88; Ne 81, 32 | tès té 
W 63, 66; H 1, 27, /28, '89; B 5. ||+tés'-ti : 
tés tó (tà) Na 49, 99, 101; D 123 | tès té 
(tù) Na 19,20, 80; Ne 4; Vi 8. || tés tu Ph 16. 

II +téch-tiv : tés té (tà) Mo 17; Ch 4, 33; 
Ni 26, 38 (tyz); 89 («rare »), 45, 61, 80, 93, 

'97, 107 (té,-), 112; Na 6, 44, 69, 112, 130 | 
tes tù Na 22, 28, 

IV. *té : +tés'-tè... : tès t Ne 48, 57 | tes 
tè Ni 19, 20; B 2, 8, 4. || +tés té : tés tè 
D 132, 186; My 6; Ne 44, 69 | tès té Ni 17; 
Ne 51. || täs tæ Ne 76. ||| té$ té Ni 6, 98. || +téch- 
té : tès té Ni 2, '5, 28. l tas tæ Vi ‘1, ‘82, 36, 

37-47. 

= V. "mvArs-T"" : tè t To 27 | té t To 24; 
Vi 6 | té t To 1, 37, 89 | te t To 78. 

VI. "rais-ror”3 : té twa Vi ‘36 | té twa 
Vi 25 | té twe No 8 | té twè Th 72 || té ta, 
A 2 |tè tò, To 24 | té tò, To 94 | të tó, To 6 | 
tè té No 1 | te tó To 7 | té to To 73 | té té No 2. 

tè tt, = VII. "rars-T TE”: +ttë, ttté...: 
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Mo 20 | té mé Mo 64 | tè tt Ne 65 | të Hé Mo 42 | 
té Hé A 60) | té Hë To 28 | té tté To 99 | té tt, 
Mo 37 | të tt, To 48 | «tais-t'e > To 1 | te 
tig To 48 | té tte To '71; -& To 13 | «téet 
teu » A 55 | të He A 44, 52; -é A 50 | tèt t 
(J. H.) Mo 41 | tè tè To 2 [= tt& ?; cf. résa 
tte q. 11077]. 

= Vouwoiement, "rAISEZ-vOUS 4 A 1, 

7, 12, 18, "20, 37; Mo 9; S 10, 13, 36; Ch 16, 26; 

Th '2, 5, 114, 25, 29, 46, 54, 82; Ni 1, 11, 33, 
36; Ph 69: W 59; Ne 60. 

1 Autres q. consultées 1612 (8, 26) 

«mèle-toi de tes affaires », 1107 (7, 96) 

« ... essuie-£oi ». Menues var. de timbre, sur- 

tout à lo.. et au s. Noter : No 1 £i (au lieu 

de "to": To 6 tœ (id), 24 tè, 27 té, 37 té, 
39 té, 73 tiè (au l. de “toi”), 78 te, 94 tè (au 

L de "toi"); Mo 1 twa (au l. de tè; mèl twa, 

arswè tè, ètsswi twa ou tè), 37 tè, 41 té (mèl tè, 

rsiittè), 79 tè; Ch 48 twè (au l. de tu); Th 62 

id.; Ni 85 fi, 90 tè; Na 127 twè (au l. de tw; 

mèl twè, mfüp twè), 185 twè (rsüw twè ou 

r. tu); Ph «69 tu, 79 twe (au l. de tu); Ar 1 
"oceupe- ttu ou ti; W 59 td; Ne 16 ftwè 

(au 1, de ttu; mèl twè, réfip twé ou tu); Vi 6 
té, 85 tl... 

2 La f. -tu dans TAIS-TOI se rencontre en 
quelques jpts où Mot, ete. dans la méme 
position n'ont pas la voy. -u; ainsi à My 3 

où lon diit tés tu à côté de tés té (qui est 

normal) et à B 4 où Pon dit tès tu à côté de 

tés tæ (qui est normal); de méme, à Vi 35, 

tès tu a € au lieu de l'à qu'on attendrait. 
La formulle +tés'-tu..., réplique vive et très 
employée, semble déborder son domaine 
propre. Le méme facteur expressif joue en 
faveur du fr. tais-toi qui s'introduit par ex. à 
Vi 25 et ‘86 à côté de la f. dialectale. 

3 En plusieurs pts, et plusieurs fois sans 

doute par ‘infl. du fr. (cf. n. 2), les q. 1612 et 
1107 donment le type “toi” alors qu'on ne 
l'avait pass pour TAIS-TOL : Mo 1; Ch 43; 

Th 62; Na. 127, 185; Ph 79; Ne 16. 

4 Le vouvoiement généralisé occupe ici 
une aire sensiblement moins étendue que, par 

ex, c. 15 : l'expr. TAIS-TOI, qui s'emploie 

souvent d’une spontanée, quasi 
interjectivee, est souvent très affective, et 

manière 



elle paraît plus ou moins figée. Voyez, dans 
le tableau, certaines remarques des témoins, 
notamment celle de S 1 (III. a tés tu «seul 
cas de tutoiement ! »). 

a. -TOI, personnel régime postposé, après 
voy. : q. 1457 (4, 113). «tiens-tot bien... >. 
Vaste zone de vouvoiement; partout ailleurs, 
"tiens-f `, avec élision de la voyelle, sauf : 

+të : té tè S 31; Ph 86. || +tu : të tu Ph 6, 
15; B '81; Ne '50 |té tu Ni '25, 107; Ph 54 | tên 
tu W '8, 10, 13, 30, '39; L 4, 35, 39 (teñ), 
45, 87 | t£" tu Ch '36, 43, 72 | té tu Ph 81, 84 | tyè 
tu Ne 47. || *tü : teñ té W 66. || +té : të tœ 
To 2, 6. Dans W et L, après ñ, les formes tu 
et td sont régulières. 

+twè : të twè Th 62 | té twè Ph 42. || *twa: 
tyè twa Mo 1. 

*tti : të tti To 28. || *tté : tyè té To 99. | 
*tté : té ttè To 48; Mo 64 | té ttè Ph 79 | tyè 
ttè A 60; Mo 37 | dè ttè (ou dè...) Mo 20. || *ttu: 
tè ttu Na 1, 79, 135; Ph 33; Ar 1; D 81, 94, 
113; B 22, 27, 30 |tèttu L 61 |té" ttu Ch 83 |té 
ttu Ch 61; Ph 61, 79 | tyè ttu Ne 47, 49. || *ttü : 
të ttù Ph 16 | té ttú (-&) Ni 98; Na 69, 130. | 
*tté : të ttœ No 3; To 7; D 123 | té" tté Ni 6 | tyè 
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Hë To 1 | tya tto A '52 | «tchyet te » To '71 | 
Ce tté A 55. 

Au type "-ttu], avec redoublement de t, se 
rattache un type "-ntu` localisé a l'extrême- 
ouest : +-nté : fè nté To 13 | tèt nté To 27 |tyè 
nte To 39 | tè nte To 73 | de nté To 78 | Lë 
nte To 94. || *-ntü : té ntù No 1. || t-nté : 
të nt& No 2; To 24 | te nté To 43. La comparai- 
son avec q. 956 (1, 48) « tiens bien la chaine >, 
montre que, dans la zone dont il s'agit, 
l'impér. TIENS ne se termine pas par mn; 
“-ttu” se sera dissimilé en "-ntu^ (cp. fr. 
vingt-deux prononcé véndd). Dans les pts 
de W-L où l’on a ci-dessus tèfi tu (të), TIENS 
est aussi tèm... à la q. 956. 

Le pron. est dans les mémes conditions 
q. 1586 (4, 138) «assieds-toi; asseyez-vous >: 
les f. à double t paraissent beaucoup plus 
répandues; mais la documentation est difficile 
à interpréter parce que, d'une part, ASSEOIR 
peut avoir un radical terminé par t, d (types 
*s'asside, +s'achide; cf. Ni 20 asittè, asité f 
ou -ò f) et que, d'autre part, la comparaison 
est impossible avec l'ind. prés. sing., qui 
manque dans l'enquéte. 

20. NOUS (NOUS AUTRES). Personnel tonique non conjoint. 

Q. G. 1466 (Q. P. 4, 119) «c'est nous qui ferons cela si. 

* ALF 428 (droit devant nous), 276 (chez 
nous) Brux., Enq, n° 1085. FEW 7, 
192-3. 

+ En général, le pron. Nous non conjoint 
au verbe est rendu par le type "nous autres”. 
On relève en deux points isolés un type "nous- 
mêmes” (cf. n. 6). Le type “nous”, qui est 
primitif, n'apparait à la q. 1466 que dans des 
aires irrégulières plus ou moins proches du 
domaine français. Dans ces aires mêmes, 
"nous? doit être concurrencé par “nous 
autres". Cependant, l'usage de “nous” per- 
siste plus largement dans l'expr. 
nous x. Cf. x. 

« chez 

= A. I. +nos-átes : noz at B 332. 
II. *nos-ótes : nòs òt Ch 33, 61, 72 (ou 

nuzôt, q. 1906); Ni 2, '5, 11, 26, 39-85, 107, 

112; Na 6, 19, '20, 23 ("nous ferons cela" 
nóz òt mèm), 30-69, 84-107, 129; Ph 83; 
Ar 1; D 15-36, 40-84, 96, 101, 118; W 1, 

10-66..; H 1-67, 69..; L 1, 4-116; Ve 1-84, 

37-47; My 1-6; Ma 1-48, 46 (ou nò), 51, 58; 
B 2-27, 30; Ne 4, 14-20, 76; Vi '34, 35, 47 

(ou nuz òt). || tneus-ótes? : nd: òt H 68; 
Ve 35. || +nos-ótes, ..-oütes* : nòz òt 
Ni 17-20, 98; Na 1, 79, 109, 130, 135; Ph 16, 
53; D 94; W 3; Ne 26 | nóz at D 38; B 28. || 
+nos-ontes... : nòz òt Ni 93 | ... ^t Ni 28 | 
… OU Ni 6. 

III. +nous-ótes... : nuz òt To 27, 87, 
43-58, '71, 99; A 1 12 (ou nu), '18, '20, 
28 («nou zóte » ou nu), 50, '52 55 60: Mo 1-17, 
42-58, 79; S 1 (dans nò fró sa nuz ôt mèm, 
voy. C. II), 10 (nuz ó [?]), 19, 29, 36, 37; 
Ch '2 (Feluy), 4, 16, ‘36, 63, 72 (voy. ID; 
Th '2, 5-24, 25-29 (... at), 54, 73 (... öt); 
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Ni 1, 33, 86, 38 (...o,t), 72, 90; Ph 6, 45, 
61, 79-84; Ar 2; D 110, 120-136; INe 11, '23, 
24, 31-60, 69; Vi 2, 16, 27, ‘32, 47 (ou nòz 
a) | ...ot To 28; ...ò,t To 6; ...ot No 1; 
.. 0t To 2, 7; ... dt To 13; ... èdt To 395. H 
*nous-ótes * : nuz at Ph 15. 

= B. *nos-minmes 5 : nó mèm Na 22. || 
*nous-minmes : nw méxm To 1. 

= C. I. tnos : nó Na 112, 116, 127: D 7; 
L 2 [?]; Ma 46 (ou nde ót); Ne 9. || *nós : 
nò Vi 25. 

II. +nous : nu No 2 (nai), 3; To 24, 78 
(nsi); A 2, 7, 12 (ou nuz di), 28 (voy. A. TIN), 
37, 44; Mo 20, 87, 41, 64; S 1 (dians nu, nò 
frò sa, voy. AIT), 6, 13, 31; Ch: 26-28, 43, 
"64; Th '32, 48-58, 62-72, 82; Ph “37, 42, 54, 
69, 86; Ne 63, 65; Vi '1, 6-18, 1:8, 22, '36, 
37-46. | nu, To 78; ni, To 94. 

1 Autres q. consultées : 886 (4, 55) <... qu'il 
vient chez mous... », 1906 (4, 2111) <... chez 
nous », 1491 (1, 207) «...je suis resté chez 
nous... ». Mais, à ces q., surtout. à la der- 
nière, NOUS apparait rarement, l'expr. «chez 
nous » étant rendue d'ordinaire par une expr. 
différente contenant “maison” ("à la m.”, 
"en notre m.”, ete.). 

2 La f. +áte ‘autre’, avec à, n'existe qu'à 

TOME 2. — NOTICES 20-21 75 

B 33 et Ne ‘50, c.-à-d. dans une toute petite 
zone : cf. c. 28 VOUS AUTRES, I. 

3 Pour ò > œ à H 68 et Ve 35, cf. t. 1 
e. 25 CROÛTE,, ete. 

í Pour ó > ü, 4, cf. t. 1, c. 24 CRAIE, 
etc., et surtout t. 3, not. 25 (c. 8) cHAUD. 

5 Pour ees f. du Hn occ, cf. t. Lc. 15 
CHAUSSE, etc., et t, 3; not. 25 CHAUD. 

$ Cf. +ti-minme = ror (c. 15, 4.II) no- 
tamment à Na 22. : 

a. Les q. contenant cHEz NOUS (cf. n. 1) 
donnent parf. “nous autres” alors que la 
q. 1466 donne nous" : noz òt Ne 9; nuz ót 
Ch 27, Th 58. Mais le fait inverse, qui est 
beaucoup plus remarquable, se produit aussi, 
et même assez souvent. Voici les pts où 
“nous” persiste aprés «chez » dans l'aire de 
"nous autres" (nous portons ces indications 
sur la c.) : nó Ch 83; Ni 6, 19; Na 6, 19, '20, 
23, 30; D 72, 73; H 2; Vi 35, 47 | nó D 136 
(q. 1491); Ne 51 (Frahan, q. 836), 76; Vi 27 
(q. 1906) | nu S 37; Ch 72; Th 5, 73: D 136 

(q. 836); B 33; Ne 39, 47, 49, 51 (q. 1906), 
57, 69; Vi 2, 16, 27 (q. 836). — Retenons 
encore nó Ni '102 (pas de rép. pour q. 1466) 
et nu Vi '21 (où la q. 1466 n'a pas été posée). 
Dans le s. du Lx, on observe un flottement 
nu/nò : ainsi à Vi 27; de méme a Vi 6 : nu 
q. 1466 et 836, mais nó q. 1906. 

21. NOUS. Personnel sujet antéposé au verbe, devant consonne. 

Q. G. 121 (Q. P. 4, 6) «nous cherchons des mûres... >, etc. 1. 

+ ALF 318. Brux., Enq., n°1084. REM., 
Synt. 1, p. 217-8. 

* Nous sujet a été remplacé par “je” 
dans tout le s.-e., tandis qu'à To. (et aussi 
à Ni 19 et 20), il est fortement concurrencé, 
sinon franchement supplanté, pam l'indéfini 
“on”. 

= A. I. +nos : nò To 24, "86, 43-58, 71, 
99; A 1-60...; Mo 1-23, 87, 44-79; S 1-87; 
Ch 4-72..; Th '2, 5-62, 72:82; Ni 1-19, '25, 
26-112; Na 1-185; Ph 6-86; Ar TH; D 7-40, 
45, 46-84, 85, 94-101, 118; W 1-66... H 1- 
67, 69; L 1-116...; Ve 1-44; My 1-4; Ma 1-36, 

3 

46, ‘48, ‘49; B 2, '8, 4; Ne 4. || II. *neus : 

ne H 68; Ve 352. || III. +neús : ně My 62, 
IV. *nous : nu No 1; To 1, 27, 37, 39, 

78; Mo 20, '29, 41, 49, 64; Th 14, 25, 46, 

64; Ph '11, 81, 84; D 110. 

= B. I. "Jg Y< gi Ar 2; D 64, 84, ‘85, 94- 

101; Ma 19-46, ‘48, 51, 53; B 4, 7, 12, ‘14, 
15-27, ‘85 (q. 1161); Ne 4, 5, 9 | je B 28, 
30, 33; Ne 26, ‘50, 65, 76; Vi ‘1, 27-47 | gu 
D 110, 120; Ve 47; B '1, 6, 9, 11; Ne 11-20, 
"23, 24, 33, 39, '46, 47, 49, 60, 63; Vi 2, 8, 

13-18, '21, 22, 25 | gé D 123; B 5; Ne '22, 

31; Vi 6 | ge D '129, 132, 136; B 2, ‘3; Ne 32, 

'88, 43, 44, 51, 57, 69, '70 4. 
IL “on”: in: No 1, 2, 3 (ou 29); To 2- 
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13, 27, 28, 37, 89, ‘71, 78, 78, 94 (ou Gd). 
| ton : ô To 1, 24; A 12; Ni 19, 20 5; Ph 69 
(q. 121 seulement); W '2. | +o : à Ch 28 
(q. 778, ou no) $. s o 

1 Autres q. consultées z: 1583 (4, 137) 
«nous disons; vous dites... », 778 (4, 87) 
<... nous faisons comme nous pouvons », 
1384 (3, 192) <... nous connaissons bien le 
chemin », etc. Le tableau et la e. combinent 

les données de ces q. avec celles de la q. 121. 
? Pour ces deux pts, cf. c. 20, n. 3. 

3 A My 6, é est la voy. caduque, de sorte 

que né équivaut à "ne(s)". Cf. c. 18, n. 2. 

4 L'emploi de "je", au moins devant voy., 

existe un peu plus au n. que les q. étudiées 
pour la présente carte ne l'indiquent, jusqu'à 
à D '45, Ve 87 et 89. La q. 496 (4, 18) <... nous 
avons... » donne ÿ dans les pts supplémen- 
taires suivants : Ph 61 et Ve 37, 39, 42; — 

de méme la q. 654 (1, 148) «... nous irons 
travailler > à D '45, '100, '103, '108, '109; 

H ‘77, 79; Ve 87, 39; Ma '21, "22; Ne "10, '19. 

Ajouter encore, d’après q. 2010 (4, 246) 
«nous allons cuire les pains », ga Ve 41 et 44. 
Dans les pts ou "je" et "nous" s'emploient 
tous deux, l'usage dépend p.-é. du verbe qui 

suit : à Ma 19, L. Delveaux dit ÿ avä ou 

nóz a. 'n. avons), ó ènn ava ou nò nn a. 
“n. en avons’, mais seulement nò fzd kom 

nò plá 'n. faisons comme n. pouvons’ (q. 773). 
Pour les var. de JE, cf. c. 12. 

5 Pour Ni 19, on donne ó comme plus fré- 
quent que nò. Pour Ni 20, les quatre q. prin- 
cipalement consultées donnent seulement 6. 

€ Pour les var. de ‘on’, cf. c. 46. — A Po., 

et aussi à Ni 19 et 20, Nous est rendu par 
"on" méme quand il s'oppose à vous. Ainsi 
à la q. 1583, et méme à la q. 2000 (4, 244) 

«il faut que nous y allions et que vous y 
alliez aussi » : To 27 i fô k ën i vwàs è k vuz i 
alis deëi (J. H.). Voy. aussi, q. 1956 (4, 228), 
à To 48, kã noz ètwèn Zòn ën twa ris e dré 
‘quand n. étions jeunes, n. étions... 

a. PHON. SYNT. Au sujet des variations de 
NOUS sujet dues à la phon. synt., on se borne 
ici aux faits essentiels : 

1° En tête de la phrase, devant voy., le 

NOTICE 21 

pronom a génért la f. donnée ci-dessus + z 
(comme en fr.) : nés, ndz, nuz. Cf. q. 1483 
(4, 122) «nous apprenons un métier ». A 
My 6, cependant, on a un simple n (cf. n. 3 
et ci-dessous 29). 

29 A l'intérieur, après voy. et devant voy., 
la forme *nos- peut perdre sa voy. La q. 496 
(4, 18) «croiriez-vous que nous avons un 
corbeau apprivoisé ? » donne "que nz avons” 
dans le Br or., dans une partie de la prov. de 
Nm et dans le domaine liég. : Ni 2, '5, 26, 28, 

98, '102; Na 22, 23, 135; D 7, 64; W 8, 10, 
‘39, '49; H 28-69; L..; Ve 1-84, 38, 41; 

My 1-8; Ma 2-12; — on a nn, forme plus 

remarquable, en quelques pts dispersés 
Ni 85; Na 79, 107, 135; L 2; — enfin, le 
pronom est n simple à To 28, My 4 et 6. 
La q. 1956 (4, 226) « quand nous étions jeunes, 
nous avons été riches et heureux » et d'autres 
confirment génért ces données; notons sim- 
plement, q. 1956, "quand nn étions’ à Ni 85, 

Na 129 et 135, et n simple à Th 25, Ni 11, 

Na 44 et 116, D 38 et 40, My 6. Autres pts 
où l'on trouve n simple : Mo 20, q. 2010 
« nous allons cuire... »; My 2, q. 654 «nous 
irons ». Pour My, cf. J. Basrix, BSW 51, 

332, où la réduction de *nés à *n' (et de 

tvěs à tv’) devant voy. est dite, par erreur, 
propre au parler de Faymonville- Waimes 
[My '5-6]. 

Dans «nous y », q. 2000 (4, 244) «il faut 

que nous y allions... », on a nò sans z en 
quelques pts de Th : ‘il faut" k nò y i vés 
Th 29, kè nó y ï vés Th 46, k nò y alòs Th 58. 

39 A l'intérieur, après voy. et devant 
cons. La q. 1963 (4, 231) «il faut que nous 
ayons de la patience et que nous soyons bien 
bons pour ne pas nous plaindre » représente 
mal le cas considéré : en général, «que » 
s'élide et est réduit à k, de sorte qu'on a un 
type ‘il faut qu' nous soyons', où Nous 
conserve sa voy.; à l'est, cependant, on a 
parfois “il faut que n° soyons" : Ve 39 i fd 
ku nz ayah... è ku n séyáh... Le type "que 
*n'', où +n' vient après voy., est attesté par 
la q. 1963 aux pts suivants : L 14, 32, 114; 

Ve 1, 31-41; My 1, 3, 6. Pour Ve 40, on note 

les deux formes : í fà ku nz ayáh ou k nòz a. 
et ku n sèyäh ou k nó s. La méme situation 
existe à Ve 39 et sans doute en d'autres pts. 
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49 Après le verbe, Nous sujet semble 
perdre régulièrement sa voy. Dans le Q., 
une seule q. concerne ce cas : 600) (4, 28) 
«que disions-nous ? » en outre, dans la 
moitié occ. du territoire et dans presque tout le 
Lx, elle est souvent rendue à l'aide d'une 
périphrase ('qu'est-ce que...”); elle assure 
cependant le type "que disions-n’ dans une 
partie du domaine nm. et dans la prov. de Lg. 

_ TOME 2. — NOTICES 21-22 79 

En négligeant ici le détail des faits, notons le 
passage de -n à -ñ dans une bonne partie de 

la zone lég. (type “ki thi A”, -Z 8, : D 34; 
H 46-50, 67-69; L 1, 2, 14, 61, '75, 106, 118, 
116; Ma 2, 3. — A Liége, on connait, à la 
forme interrogative, un type -nÿu (=w 
+ dju '-je qui marque une insistance : 
“k'avans-n'dju. fét ? 'qu'avons-nous fait ?'; 
cf. DL 226 dji et REM., Synt. 1, 218, n. 2. 

22. -NOUS. Personnel régime postposé. 

Q. G. 1884 (Q. P. 3, 192) «suis-nous, nous connaissons bien le chemin » 1. 

+ ALF 1268. BRUN., Eng., n° 1085. 

+ Alors que Nous sujet et vous sujet ou 
régime, postposés au verbe, sont atones et 
s'élident (c. 21, a, 4? et c. 101 et 26), Nous 
régime, postposé au verbe, est partout accen- 
tué et conserve partout sa voyelle, méme 
quand il vient aprés une voy. : om a, en lg., 
*sáü-nos 'suis-nous' comme +louke-nos ‘re- 
garde-nous". Le type “nos, avec à ouvert, 
caractérise la zone propr! wall: son aire 
coincide dans l'ensemble avec celle de +erosse 
'eroüte', t. 1, c. 25. 

= Í. *nos : nò Ch 33; Ni 2, '5, 6-28, 39- 
61, 80, 85, 93, "ou, 98, 112; Na. E-30, 49- 

135; Ph 16, 33, 61; D 7-84, 96, 101, 113; 

W 1-66..; H 1-67..., 69; L 1-19, "32, 85-94, 

106-116; Ve 1, 6, 24-47; My 1-4; Ma 1-12, 

20, 29-58; B 2, '3, 4-83; Ne 4, 9, 14-16, 26, 
44; Vi 2, 18, ‘34, 85, 37, 47 | no Ne 76. || 
II. *neus : né H 682; My 6 3. || IEI. *nós... : 
nó Vi '1, 88 | nó Vi 25, 27 | nó D 186. 

— IV. *nous : nu To 1, 27, 37, 43, 58, 
'"71, 78, 78 (nú), 94 (nu, d), 99; A 1, 2, 12, 
'18, '20, 28, 44, 50, '52, 60; Mo 1-20, 37- 

79; S 1-87; Ch 4-28, '36, 43-63, '64, 72; 
Th '2, 5, 24-82; Ni 1, 33, 36, 72, 90; Ph 6, 

15 (ni), 37-54, 69, 81, 84; Ar 1, 2; D 94, 
110-123, '129, 132; Ne 11, 20, '23, 24, 31-43, 

47-69; Vi 6-16, 22, '32, ‘36, 48, 46. 

1 Lacunes assez nombreuses, surtout à 
l'extrême ouest on traduit 
nous”, etc. 

2 Cf. c. 20, n. 3, et 21, type 4. II. 

"wiens avec 

3 Cf. c. 21, n. 8, et 18, n. 2. 

a. NOUS régime antéposé figure dans plu- 
sieurs q.; il appelle les remarques suivantes : 

10 La f. *nos, avec 0, couvre une aire 

beaucoup plus vaste pcur le régime antéposé 
que pour le régime postposé; vers le sud, 
“nous règne dans Vi, où il occupe les pts 
où l'on avait +nòs... (noter nó ou nù Ne 20, 

nò Ne 39); mais, vers l'o., *nos ne laisse guère 
à "nous que To o. et No. Local. d'apres q. 9 
(1, 229) «il vient nous voir... »: I. *nos: no 

To 24, '86, 43, 48, '57, 58, '71, 94, 99; A 1-7, 

'10, 12 (ou nó, J. H.), ‘18, '18, '20, 28-60...; 

Mo 1-17, 23, 37, 44-79; S; Ch; Th; Ni; Na; 
Ph; Ar 1; D 7-84, '85, '91, 96, '100, 101, 113; 

W; H 1-67..., 69; L; Ve; My 1-6; Ma; B; 

Ne 4, '5, 9, 14-16, 26, 39, '50, 76; Vi 35, 

'42. | II. *neus : ne H 68. || III. *nós... : 
nò Vi 27 | nó Ne 20 (q. 9). Cf. IV. | IV. +nous: 
No; To 1-13, 27, 28, 87, 39, 73, 78; Mo '29, 

41, 42; Ar 2; D 94, 110, 120, 123, '129, 132 
(nu), 136; Ne 11, 20 (q. 9 : nó, nù; q. 1965 : 

nu), '29, ‘23, 24, 31-33, 48-69, '70; Vi '1, 

2-18, ‘21, 22, 25, 27 (ou nó : cf. Synt., ci- 
dessous), '32, ‘86, 37-47. Mêmes données à la 
q. 1965 (4, 283) <... que vous deviez nous 
faire signe... », avec quelques var. : nò 
Vi 47 | nó Vi 27 | nu To 94; Ne 89*. — ALF 1288 
(nous faire signe), 898 (pour ne pas mous) 
Brux., Eng. 2, p. 84. 

— SYNT. A la q. 9, le type ancien “il 
nous vient voir”, avec avancement du pers. 

régime devant le verbe principal, occupe 
encore la zone suivante : Ni 19, 20, 28, 85; 

Na 19, 22, 80, 79, 84, 101, 112, ‘120, 129; 
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D '33, 58, '85, '91, 101; prov. Lg, presque par- 
tout; Ma 2-29, '34, 85, 40, 46, '50, 53; B 2- 
12, '14, 16, 19, 23; Ne 4, 5, 15; Vi 27. A la q. 
1965 (4, 233) «vous avez oublié que vous 
deviez nous faire signe... », le type ‘que 
vous nous deviez faire signe" apparait beau- 
coup moins souvent. Partout, probt, la tour- 
nure ancienne est maintenant concurrencée 
par celle qu'on a en fr. mod. le fait a été relevé 
en certains pts (B 23...). Chose curieuse, à 
Vi 27, la f. de Nous semble varier d'après sa 
position : i vé nu vwar, mais à nó vé vwar. => 
Cf. Rem., Synt. 1, 261 sv. 

20 Devant voy., la f. donnée au 10 s'al- 
longe de z, comme en fr. : nóz, ndz, nuz. 
Dans ee cas, aprés voy., le pron. se réduit 
parf. à nz. A la q. 1418 (2, 74) «nous nous 

sommes regardés... », qui se traduit "n. 
nous avons r. ̀, on a nz à Na 44-69, 101, 109, 
112, 127, 129, 135; Ph 16, 33, 53; D 7-80, 
38, 40, 58, 64 (ou noz), 68, 72 (ou nòz), 78, 
81, 84, 96, 123, 186 (ou nuz); W '89, 59; 
L 32, 43; Ve 41, 47 (ou nóz); My 2, 3 (ou nóz), 
4; Ma 39-46, 58; B 2, '3, 4-7; Ne 51. A la 
q. 779 (3, 166) «nous nous assimes sur 
l'herbe et nous attendimes », situation ana- 
logue, mais nz est un peu moins fréquent; il 
apparait pourtant dans quelques pts où la 
q. 1418 ne le donne pas : Ch 88; Ni 45, 98; 
Na 22, 107; D 36: Ph 42; Ve 44; Ma 1, 12: 
B 9; Ne 69; — noter, à Ve 35, nó nòz ava 
asyu et ně nz asihe. 

3° Pour Nous régime réfléchi antéposé, qui 
est rendu à l'extrême o. par "se^, cf. c. 39, B. 

23. VOUS AUTRES (VOUS). Personnel tonique non conjoint. 

Q. G. 1041 (Q. P. 4, 75) «fermez la porte, vous-autres ! »; 
983 (4, 70) «tenez la «ourroie, vous autres ! ». 

+ Le pron. vous non conjoint, désignant 
un plur. véritable, est probt rendu partout 
par “vous autres” le type "vous" paraît 
servir exclusivement de plur. de politesse (x). 
Cp. c. 20 NOUS (NOUS AUTRES) : les types sont à 
peu près les mêmes de part et d'autre; mais 
“nous” conserve des positions assez impor- 
tantes. 

Le tableau et la c. sont fondés en général 
sur Ja q. 1041. 

= I. +vos-Ates : vóz at B 33; Ne '50. 
II. +vos-ótes... : vóz òt Ch 33, 61, 72; 

Th '32; Ni 2, '5, 11, '25, 26, 39-61, 85 (ten- 

dance vers ... ôt), 107, 112; Na 6, 44-69, 
99-107, 112, 129; Ph 33, 53; Ar 1; D 15, 25, 

30 (... òt), 84, 86, 40-101, 113; W 1, '8, 10-66... 
H 1-69..; L 1, 2 (... ôt), 4-116; Ve 1-47; 
My 1-6; Ma 1-24, 29 (... at), 39-53; B 2, 
'8, 4-27, 80; Ne 4, 9, 14-20, 76; Vi 8, '34, 35, 
47 (ou, moins souvent, vuz...). || *vos-ótes, 
…-Oûtes : vóz at Ni 6 (ou ... &"t), 17, 19, 20, 
98, '102; Na 1, 19, '20, 22-30, 79, 84, 109, 
116, 127, 135; Ph 16; D 7; W 8; Ne 26 | vÒZ 

ü Na 130; D 38; B 281. || +yos-ò"tes... : 
vóz dt Ni 28, 80; Ma 35, 36? | vóz t Ni 98. 

III. +vous-ótes... : vuz dòt To 24, 27, 37, 

43-58, '71, 99; A 1-60..; Mo 1-41, 44-79; 
S 1, 6 (vüz dt), 10-31, 36 (... 6,1), 87 üd., q:983) ; 
Ch 4-28, '86, 48, 63, '64; Th '2, 5-25, 29 
(a. Gal), '82, 48 (..00) 46 (...òt), 58, 54 
(... òt), 62, 64 (... ôt), 72-82; Ni 1, 33, 36, 38 
(ou ... 6,4), 72, 90; Ph 6, 37-45, 54-81, 84 
(... 9t), 86; Ar 2; D 120-136; Ne 11, 20 (q. 983), 
'23, 24, 81-69; Vi '1 (... òt), 2, 6, 18-18, '21, 
22-27, ‘32, '36, 37, 88 (...òt), 48, 46, 47 
(ou, plus souvent, vòz...) | ... o„t To 6; ... ot 
No 1; ... òt To 2, 7; ... dt To 13; ... ét To 1, 
39; ... ot To 78. || b. +vous-òtes : vuz òt 
Ph ‘11, 15; D 110, 

= *tis-Ótes... 3 : tizót A 60 (parf.); Mo 42, 
44 | tizot No 2 | tizòsgt, A4 To 28 | tézó,t 
No 3 | tézdt To 13 | tizéjt To 94 | Géi 
To 73 | tézót H '42. || +tès-ôtes ? : tèzdt H '28 
(grossier); L 1 (q. 983). 

1 La q. 988 donne vóz ót aux pts suivants : 
Na 1, 19, ‘20, 22-80, 79; Ph 16; D 110. 
Inversement, vóz ôt à D 94. 

* La q. 988 donne vóz ót à Ma 85 et 36. 
? Les types +tis-dtes èt +tés-ótes, qui ser- 

vent au « tutoiement collectif > (REw., Synt. 1, 
243-5), sont tous deux des formations ana- 
logiques, mais n'ont pas la méme composi- 
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tion : “ti étant un pronom pers., fi zòt sup- 
pose comme point de départ de l'analogie 
vu-zòt; “tès étant un adj. possessif, +tés-ótes 
procède de *vos-óles interprété ‘vos autres’ 
au lieu de ‘vous autres’; en lg. «vos » et 
«vous > = *vos. Noter la f. isolée de H ‘42, 
dont le té correspond au pron. +# qu'on a 
dans celles de l'o. — Au point de vue syn- 
taxique : No 2, vu kòpèrdé, tizòt ‘vous com- 
prenez” (q. 1778) le liég. dirait ti kòprè, 
tèz ôt, avec TU. au lieu de vous. | | 

a. VOUS, plur. de politesse : q. 869 (4, 64) 
«prenez vos outils avec vous » (lae. : on 
répond parf. "pr. vos ou. avec”, sans vous; 
ainsi à To 1, 28, 89 et No 2), 784 (6, 187) 
«que voulez-vous encore done, vous? y, 
1817 (4, 190) «est-ce à vous... ? ». Localisa- 
tions : +vos : vò Ch 4, 33, 60; Ni e., depuis 
89 et 112; Na; D 7-84, 96, 101, 113; Lg; 
My 1, 2, 4; Ma et B; Ne 4, 9, 14 (vo), 15, 16, 
26; Vi 25, '34, 85, 47. | *veus: vœ My 3, 6. | 

*vós... : vó Ne 76; Vi '12, 18 (vw), 25, 27 | vé 
D 123 (vw), 186; Ne 57; Vi '1, 38, 47 | vé 
Vi 18. || *vous : ow Hn, sauf A 60 (vo, J. H., 
q. 1817) et Ch 33, 60; Ni 1, 38-38, 72, 90; Ph 
partout sauf 16 et 33; Ar; D 94, 110, 120, 
123; Ne 11, 20, '23, 24, 81-69; Vi '1, 2, 6 
(và), 8, 18-18, 21, 22, '32, '36, 37-46. Les 
aires sont les mêmes, à peu de chose près, 
que pour NOUS, régime postposé, c. 22. 

A la q. 869, quelques rép. "vous autres" 
au lieu du 'vous' de politesse; en outre, 
dans l'extrême o., quelques “toi” : té No 8, 
ti To 2, ti To 6, të To 7, to (ou ta" ?) To 18, 
ti To 73, tó, To 94, ti Mo 20 et 42; — de méme, 
q. 1817, ti No 2, 8; To 2, 7 et 28; fa To 1, 
tò; To 18, twé A 60... Cf. c. 15 ror. Il existe, 
à l'extrême o., une zone ou le tutoiement 
paraît être usuel en patois dans des cas ou 
lon vouvoie partout ailleurs. 

La q. 1817 a fourni d'utiles compléments 
pour l'extréme o.; dans l'e, «à vous » est 
rendu par 'd-à vôtre” : cf. c. 49, n. 1. 

24. VOUS. Personnel sujet antéposé au verbe, devant consonne. 

Q. G. 1583 (Q. P. 4, 137) «nous disons; vous dites:... », ete. !. 

+ ALF 408... 
FEW 14, 634-5. 

Brux., Enq., nos 1697-8. 

* La plus grande partie de la B. R. est 
occupée par *vos; cf. c. 21 Nous, dans les 
mêmes conditions. D'après la q. 1588, Nous 
et vous sujets antéposés, là oü ils existent 
tous deux (Nous = "je" dans le s.-e.), ont 
régult la méme voy.; exceptions : à H 68 
et Ve 85, nœ et vò. Remarquer les types 
B.1-111, dans lesquels la voy. étymologique 
a été remplacée par la voy. caduque : cf. 
c. 12 JE. 

= A. I. “vos : Hn, sauf extrême o. et 
Mo 41, 42 et 'Th 64; Br; Nm; Ar 1; D, sauf 
extrême s.; Lg, sauf My 6; Lx n. 2, 

II. *vous : vu No 1, 2; To 1, 2 (q. 1778), 
6, 13, 27, 37, 39, 78 (ou vú, vii); Mo 41, 42; 
Th 64; Ar 2; D 110, 120, 123, “129, 132, 136 

(q. 1778, 1958, 1894)?; Ne 11, 20, '23, 24, 
31-89, 48 (q. 1778) 44-49, 51 (q. 1778, 

1958, 1394)?, 57-69; Vi 2-22. || tous : a 
D 120 (q. 1583) 3, 

= B. I. *veás : vé My 6. || II. *vus : 
vu Vi 25. || IIT. *vés : vè Vi '1, 27, ‘82, 85, 36, 
37-47. 

IV. *v! : v, f Ve 1 (q. 1778); My 6 (id.); 
Ne 43 (v difé), 44 (q. 1958), 63 (id.), 69 
(q. 1778); Vi 6 et 8 (q. 1958) 1. 

= "Tu" (e. 16), en quelques pts pour 
chaque q. consultée (mais pas nécessairement 
dans les mémes pts), partic! à l'extréme o. : 
tu Mo 42; tæ No 2, To 2, 7; té No 8; èt To 78; 
et, ,t To 94; ét To 18, 28; tu Ph 81, 84, Ve 26. 

1 Autres q. consultées : 1778 (4, 185) 
«vous comprenez... »; 1958 (4, 230) «vous 
trouverez bien... »; 1394 (2, 62) «vous vous 
étes blessé... ». 

? La f. vó est donnée par la seule q. 1778 
pour Vi 16 (au lieu de vw) et 27 (au l. de vé), 
et par la seule q. 1583 pour D 136 et Ne 51 
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(au l. de vu) : il s'agit prob! là de notations 

erronées. 

3 Les autres q. donnent vu. La f. « est 

authentique : elle a été relevée dans divers 

pts immédiatement au s. de D 120 par 

Brus., Enq. 1, p. 440. 

4 La chute de la voy. est remarquable 

parce qu'elle se produit en syll. initiale et 

qu’elle provoque une succession de deux 

ou trois consonnes (v d-, v k-, v tr-...). A la 

q. 1583, cependant, la voy. du pronom a pu 

tomber normalement (ainsi dans v dizé 

Ne 48) si le témoin a traduit vous DITES sans 

s'étre arrété aprés NOUS DISONS, celui-ci se 

terminant par une voy. 

a. PHON. SYNT. La forme de vous varie 

beaucoup d’après son entourage phonétique : 

l° en tête de la phrase, devant voy. 

g. 58 (4, 4) «vous auriez dû voir... », 1964 

(4, 282) «vous êtes venu sans rien; vous avez 

gagné quelque chose >, ete. Les types 4. I et 

II s'allongent d'un z : voz, vuz; les autres 

se réduisent à v; seulement, a My 6, on a v 

ou véz; en outre, dans le s., où v est normal 

dans l'aire des types +vus et tvès, on constate 

que la forme réduite v couvre tout Vi et 

` méme le déborde vers le n. Pour To 24, 

Ph 58 et D 94, on a vuz à la q. 58, vòz aux 

autres; noter aussi vòz Ne ll et '21 (q. 1964, 

J. H., au lieu de vuz) et To 99 (méme q., 

J. H., au lieu de vóz). Formes sans voy. : 

va To 6; Ni 11, 98, 98; Na 130, 135; Ph '11, 

33; D 123, '129; W 59; H 2, '26; Ma 53; 

B 15, 24; Ne 14, 15, 24, 31, 83-49, 69, 70; — 
& Ni 11 (q. 1964, "et" z "avez”); Ar 2; D 120, 

123, 132; Ne 20; — v My 6; Ne 24, 51, 57, 
68, 76; Vi 2-47... On reléve de-ci de-là une 

forme vd ou vu, sans z, devant voy. : vu et, 

vu avé No 1; vò avé A 50; vò avè Mo 37; 

vò èt Mo 64; vò avò Na 135; vo astè Ph 15; 

vó asto D 94; — s'agit-il d'une erreur de nota- 

tion ou d'un hiatus authentique ? Le type z, 

localisé aux environs de D 120, correspond 

E DE LA WALLONIE 

à la f. tous du tableau initial. Ajouter D 110 

i fó g z alòy dròla'... que vous alliez... (q. 1618 

«il faut qque tu ailles lá-bas,... »). — ALF 92 

(vous avez), etc. 

29 à l'imtérieur, aprés voy. et devant voy. : 

q. 606 (4, 29) «je voudrais que vous ayez 

fini». Le pronom peut perdre sa voy. 

q. 606, deux formes possibles, selon que l'éli- 

sion affectte QUE ou vous : lg. gi viré k voz... 

ou ji vórdf ki vz... On a vz à Th 14; Ni 17-20, 

‘25, 98, 9:8, 102; Na 44, 49, 79, 99, 10i, 109; 

Ph 83; D) 15, 46, 64, 73, 81, 101, 110, 128- 

136; W '88, '9, 10, 30; H 37, '42; L 14, '16, 

19, 43, 6)1, 85, 94, 101, 118, 114; Ve 1-8, 

26, 32-477; My 1-3, 6; Ma 12-20, 29, 89; 

B 2, '8, 44; 5, 7, 9, 15, 23; Ne 4-15, 20, '22, 

'98, 24-511, 68; — on a z à D 120; v à B 33; 

Ne 57, 763; Vi 2-47... L'élision de vous appa- 

rait à peime dans le Hn, mais elle est fréquente 

ailleurs, ssurtout dans Lg et Lx. Noter que 

les types k vòz et ki vz doivent coexister en 

beaucoup» d'endroits. 

89 à l’intérieur, après voy. et devant cons. : 

q. 596 (44, 24) «je veux que vous soyez con- 

tents » ett 597 (4, 25) «il faut que vous sa- 

chiez cecti». Le pron. se réduit à +v’ (v, f) 

dans Lg «et Lx au moins (lg. "je veux, il faut 

+ki ws) Localisations (pts où l'on a +œ 

aux deux q. ou seulement à une des deux; 

dans ce «dernier cas, le numéro de la q. est 

indiqué centre parenthèses) : Ch '54 (597); 

Ni 85 et "102 (597); Na 101 (596); D 84 (596), 

123, 182 (596); W 3 (597); L 19; Ve 1 (597), 
8-34, 85 (596), 37, 38 (597), 89-47; My 3, 4: 
Ma 20 ett 29 (596); B 4, 7, 9, '14 (597), 15, 

28, 83; Ne 9-15, 20 (597), '22, '23, 24, 81, 
33, /88, 319-51, 57 (597), 63 (596), 76; Vi 2-47... 
Ici aussi, dans l'aire de l'élision, deux types 

sont posssibles : lg. ki v et k oo; ils doivent 

génért ceoexister. — ALF 400 (que vous 

deviez), «ete. 

49 positposé au verbe, à la forme interro- 

gative : cef. c. 101 VOULEZ-VOUS. Le pron. fait 

défaut dians une grande partie du territoire 

(Hn sauff extrême o., Br, Nm, Lx central). 
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25. VOUS. Personnel régime réfléchi antéposé au verbe, devant consonne. 

Q. G. 1605 (Q. P. 4, 143) «je me lève si vous vous levez >. 

€ ALF 764. BnUuN., Enq., n° 17700. 

+ Le premier vous de la q. 16015, qui est 
sujet, conserve partout sa voy. Lie second, 
qui est régime, vient aprés une voy. et 
devant une cons. Contrairement. à Nous 

dans les mêmes conditions (cf. c. 22, x, 19), 
vous régime perd sa voy. dans tout l'est : 
Lg et Lx, avee une partie de Br et de Nm. 
A Vo. situation troublée; non :seulement 

parce que les rép. recourent parf. «au tutoie- 
ment, mais surtout parce que, dians toute 
une zone, le vous réfléchi est rendui par “se”; 

les lacunes sont eomblées, sur la ©., à l’aide 
de la q. 1396 (cf. ci-dessous, ADD). 

= 1, *vos : vo A 87, 44; Mo 1, :9, 23, 44- 

79; S 1-87; Ch 4-72; Th '2, 5-62, 72, 82; 

Ni 1, 11, 17, 26, 33-80, 90, 93, ‘97, 107, 112; 

Na 1-19, '20, 22, 23, 44, 59, 69, 107-112, 

180, 135; Ph 6-61, 79, 81; Ar 1; D 38, 68, 

84, 96. | Devant voy. (vò vóz élu...) 
To ‘71; A 60. 

II. *vous : ow To 37, 39, 78; Mo 41; Th 64; 

D 110; Ne 60, 65; Vi 6. | Devaint voy. : 

vuz No 1; To 1, 27. 

IH. *v' : v Ni 6, 19; Na 59, 1:29; D 78, 

94, 113, 132, 136; W 21; H 2, 695; L 1, 7, 

39, 43; Ve 1, 31; Ma 3; B 2, 8, 5, 7, 30, 33; 

Ne 20, 43, 49-57, 63, 69; Vi '1, 8, H3, 18, 25, 

27, 87, 381 | f Ni 2, '5, 20, 28, 918; Na 30, 
49, 79-101, 127; Ph 86; Ar 2; D 7-36, 40- 

64, 72, 81, 101, 120, 123; W 1-18, 310, 35, '36, 

'89, '42, 59, 66 2; H 1, 8-27, '28, 877, 38, '39, 

46-68; L 2, 4, 14-29, ‘82, 85, 45-116; Ve 6- 

26, 32-47; My 1-6; Ma 1, 2, 4-535 B 4, 6, 

9-28; Ne 4-16, '28, 24-39, 44, 47, 76; Vi 2, 

16, 22, ‘82, '84, 35, ‘86, 43-47. 

= "se" To 1, 6, 24, 43-58, 99; A. 1-12, '18, 
"20, 28, 44, 50, '52, 55; Mo 17, 20; Th 78; 

Ph 69 š. 
= Tutoiement : t No 2, 3; To :2, 18, 28, 

73, 94; Mo 87, 42; Ni 85; Na 116; Ph 84 | ti 
To 7. 

: VOZ 

1 Certaines f. notées v se prononcent probt 

f. Dans l'écriture courante, qui a été employée 
dans la préparation de certains quest., on 
écrit tv” quelle que soit la prononciation. 

2 Pour W 68, la q. 1605 donne 1[?]; mais la 
q. 1396 (ef. ADD, ci-dessous) donne f. 

3 Partout, sg = té), c.-à-d. s. En quatre 

pts (To 43; A 50, ‘52, 55), Haust a noté ss 
(ainsi vò ss èlváé A 50); mais sans doute a-t-il 
simplement voulu indiquer qu'il ne fallait pas 
lire vò z..; il écrit volontiers ss entre voy. 

pour noter un s simple. On a la même nota- 
tion ss à la q. 1394 (vo ss "avez"... = vous 
vous êtes blessé) à A 50, '52, 55, 60. 

* ADD. La q. 1396 (2, 34) «il est capable 
de vous étrangler », où vous n'est pas réfléchi, 
permet de combler les lacunes de Fo. Notons 
+vos To 24, 27, 28, 43-58, ‘71, 78, 99; A 1-28, 

50, "52, 55; Mo 17, 37; Th 73; Ph 69 | *vous 

No 3; To 2; Mo 20: et relevons aussi, vers le 

s., tvous Ar 2; D 120, 136; Ne 51. — En 

outre, la méme q. montre que la réduction 
à *v' n'a pas la méme aire dans tous les cas; 
dans les pts suivants, le pron. a sa forme 
pleine alors qu'il ne l'avait pas à la q. 1605 : 
vò Ni 2, '5, 6, 28; Na 80, 49, 79, 127, 129; 

D 7, 25, 86, 40, 73, SI, 101, 113; Ne 16 | vu 

Ar 2; D 120, 136; Ne 51. Inversement, 

dé f Ni 80 (où l'on avait vo vò "levez”). 
a. PHON. SYNT. 10 vous réfl. + voy. 

figure q. 1394 (2, 62) « vous vous étes blessé... » 
(«êtes » est traduit par "avez”). Le pron. 
s'allonge normalement de z, sauf dans la 
zone gaumaise (Vi...) Notons : *v's- : uz 
Ni 2, '5, 6, 19, '25, 26, 28, 45, 93, 98; Na 1, 

49, 59, 79-135; Ph 33, 53; Ar 1 et 2 (fe [?]); 

D, sauf 72 (vòz), 78 (id), 110 (vuz); W; 
H; L; Ve; My; Ma, sauf 1 (voz); B; Ne, sauf 4 

(voz), 60 (vuz), 65 (id.), 57 (v) | +v? : v Ne 57; 
Vi 2-47... | "SET No 1; To 1, 58, '71, 78, 99; 

A 1-60...; Mo 1, 17; S 6. 

Pour la notation ss à A 50, '52, 55, 00, cf. 

n. 3 ci-dessus. 
29 A la q. 1957 (4, 229) «pourquoi ne 

vous mariez-vous pas ? », on a vous après la 
voy. caduque de NE. Deux types de réponses, 
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selon que NE ou vous perd sa voy. : "n° vous” 
et "ne vii mais, dans le., on a aussi "n° 

vés”, le pron. vous régime antéposé connais- 
sant dans cette zone une f. à voy. caduque. 
Localisations : 

"NE V'' ni v Na 99; H 69; L 113 | ni f 

Na 84; D 30, 34, 58, 64, 101; W 30; H 68; 

L 7, 29, '82, 35, 43, 87, 94, 114; Ma 3-36, 

40-53; B 4, 7, 16, 21 || né v Ni 85 | né f Na 30; 
W 1, 35, 36, 59; H 8, ‘39 || né f My 3; Vi 27 || 
nu v Ve 87, 39, 42; Ne 49; Vi 18 | nu f L 19; 

Ve 1-35, 40, 41, 44, 47; My 1, 4; B 6, 9, 11; 

Ne 14, 15, '23, 24, 33; Vi 18 || n& f My 6; 
B 5; Vi 6 || né v Ne 57 | né f Ni 28, 45; B 2, '8. 

"UN! vés” +vis : n vi W 18, 21; L 1, 4, 14, 

39, 45, 87, 101, 106. | *fis : n fi D 46; W 10, 
13, 63; H 46, 49, 50 (in fi), 53, 67; L 85, 116; 
Ma 1, 2, 12, 39, 43; B 12, 15, 22-27. || *vis : 
n vé H 2. | *fis : n fé W 59, 66; H 21, 27, '28, 

87 (én fè), 88 .|| us : n fu My 2. || *füs : 
n jé H 1 (f. étonnante : la voy. caduque est 
i à H 1; cf. 39). || *vus : n vu Vi 25 | *vés : 
n vè Ne 76; Vi '1, 85, '36, 87-47. 

Devant le m de “mariez”, v passe souvent 
à f. La graphie en *-s est justifiée par l'ana- 
logie avec le fr. vous et par le fait que, devant 
voy., le pron. prend la forme viz... : +vis-a-t-on 
dit... ? (DL 700, DFL 485); pour les f. de Vi, 

on pourrait écrire +vu et +vè, car, dans cette 

région, on a simplement tv devant voy. : 
cf. 19 ci-dessus. Noter que, dans l'aire de +fis, 
on a parf. */ devant voy. : Ma 20 "prenez 
une chaise" è s f asyó, Ma '28,é s f asyé, 

Ma 39 é f asyé f [sic] 'et asseyez-vous', q. 1061 
(cf. c. 26). 

L'aire du type “ne v'" coïncide grosso modo 
avec celle oü vous s'élidait à la q. 1605. Et 
c'est dans la méme zone, là donc où vous 

s'élide couramment, qu'apparaissent les types 
“vès”, 'fés^... 

En dehors de la zone marquée par les loca- 
lisations ci-dessus, qui comprend en gros Lg 
et Lx avec une partie de Br et Nm, on a 
génért, a la q. 1957, +n vos ou *n' vous selon 

les régions. Noter 'n' sE' To 43, 48, 58; 

A 12, '20, 28, ‘52, 55, 60; Ph 69, 86. 
89 A la q. 1981 (8, 199) «vous tirerez-vous 

bien d'embarras ? », on a vous régime en tête 

de la phrase interrogative et devant con- 
sonne. Les rép. sont très variables, notam- 

ment à cause de l'emploi de la formule "est-ce 
que”. On retient seulement ici les types à voy. 
caduque, en attirant particulièrement l'at- 
tention sur ceux qui commencent par celle-ci 
(+iv”..., Hesbaye et Condroz...; tèu” Vi): 

+vis : vi W 30; L 1, 7, 29, '82, 39, 43, 66, 

94, 101, 113, 114; Ma 1, 12. | vi H 1 (cf. 20). 
| His : fi D 46, 64 H 67, 68 (fiz devant voy.) 

L 116; Ma 9, 19, 20, 24, 40, 53; B 12. | fi 
H 38. || vus : vu L 19; Ve 1, 8, 24, 81, 32; 

My 1; B6. | vé B 5. | *fus : fu Ve 85; My 2; 
B 11. || véz (devant voy.) My 8. 

tiv’ : df D 34; W '8, 10, 13, 21, 39, 
H 2, 8, 39, 46, 50; L 4, 14, 45, 61, 85, 87, 

106; Ma 2-4. |+iv” : if W 1, 3, 85, '36, 63, 
66; H 21, 27, ‘28, 37. | êf Ni 19. || *év' : èv 
Vi 27, 87, 48. 

Noter en outre vò s 't." Ph 86, avec “se” 

régime réfléchi. 
On indique simplement sur la carte les 

formes complémentaires du type 'v + voy. 
caduque”. Pour les types "voy. caduque 
+ v`, cf. c. 89 SE (*is'...). 
Devant voyelle, dans le même cas, on 

peut naturellement avoir un type "oe": 
*iv's-avez-v' lévé ? ‘vous êtes-vous levé ?'. 

59; 

26. -VOUS. Personnel régime postposé. 

Q. G. 1680 (Q. P. 4, 165) «tais-toi; taisez-vous », 1586 (4, 188) «assieds-toi; 
asseyez-vous » et 1061 (2, 20) «prenez une chaise et asseyez-vous »1. 

+ ALF 1445 (asseyez-vous). 
n° 1701. 

Bnus., Enq., 

+ En fonction de régime et postposé, 
vous suit régulièrement une finale vocalique. 
Il perd sa voy. dans tout l'e. de la B. R. 

(Lg, Lx...) L'aire de *v' est à peu prés la 
méme que sur la c. 25 (traits verticaux). 

Le tableau et la c. combinent les données 
des trois q. Lorsqu'il y a des var., le tableau 
indique entre parenthèses le numéro des q. 
La e. permet de déterminer la zone où. se 
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marque une hésitation entre la forme pleine 
et ^v". 

33; Ni '5 (ou f q. 1061), 6 (plus rare que f), 
11, 17 (ou f), '25, 26, 28 (q. 1680), 38 ((q. 1061; 
vo q. 1586), 39, 61, 93, '97 (ou f), :98 (id), 
107, 112; Na 1 (ou f), 6 (id.), '20 ({id.), 22, 
28, 44, 49 (q. 1680 et 1061), 59, 69, 79 
(q. 1680 et 1586; ou f q. 1061), 84 ((q. 1680 
et 1061; f q. 1586), 107, 109 (comme à 84), 
112, 116 (q. 1061), 127 (comme à 84), 130, 
135; Ph 16, 33; D 7, 25 (q. 1680); ou vò 
q. 1586), 36-40, 68, 72 (q. 1680 «et 1061; 
ou f q. 1586), 73-84, 94 (ou f), 96, 101 («q. 1680), 
113 (ou f); Ma 35 (q. 1680), 39 (ou f), 443 (ou f); 
Ne 4, 9 (ou f q. 1586), 14 (ou f), 15 (œ. 1680), 
16 (id.). 

II. *vous... : vu To 1, 13, 24 (q. 1586 et 
1061), 27, 28 (q. 1586), 37-58, “71, 99; A 1-60 
(mais 37 vü q. 1586); Mo 1-79; S 11-10, 13 
(vit q. 1680, vò 1586, vo 1061), 19-37; Ch 4 
(q. 1586 et 1061), 16-28, '36, 43-725 Th "2, 
5-82; Ni 1, 33, 36, 38 (vu/ó q. 1680);, 72, 90; 
Ph 6 (mais vó q. 1061 [?]), 15, 37-86; Ar 1, 2; 
D 110 (q. 1680), 132 (q. 1061): Ne 65 ((q. 1061; 
ou v q. 1586) | vü To 78; A 37 (q. 1586) | val 
No 1 (q. 1680; vi q. 1586; vá q. 1061) | va] dw 
To 2 (q. 1586) | vit, To 6 (q. 1680; vü, vé, 
q. 1586). 

= HE. *+-v' : f Ni 2, '5 (q. 1680 «et 1586; 
ou vò q. 1061), 6 (ou vò), 17 (id.), 19, 20, 28 
(q. 1586 et 1061), '29, 45, 80, 85, '97 (ou vò), 
98 (id.); Na 1 (id.), 6 (id.), 19, ‘20 (ou vò), 

27. LUI. Péersonnel 

89 

30, 49 (q. 1586 ou vò), 79-84 (voy. *vos), 
99, 101, 109, 116 (mais vò q. 1061), 127 
(voy. *vos), 129; D 15, 25 (1061; ou vó q. 1586), 
30, 34, '45, 46-64, 72 (voy. *vos), 94 (ou vò), 
101 (q. 1586 et 1061), 110 (q. 1061), 113 
(ou vò), 120, 123, 129, 132 (q. 1680); W 1-66...: 
H 1-69..; L. 1-116...% Ve 1-47; My 1-6 
Ma 1-29, '32, 35 (q. 1586 et 1061), 36, 39 
(ou vò), 40, 42, 48 (ou vo), 46-53; B 2-88... 
Ne 9 (q. 1680; voy. *vos) 11, 14 (ou vò), 
15-16 (q. 1586 et 1061), 20, '28, 24-49, 51 
(q. 1586; voy. v ci-dessous), 57-68, 69, 76; 
Vi '1, 2, 6 (mais 1646, sans «vous >, q. 1680), 
8-47 (mais voy. f/v ci-dessous) | v D 136: 
Ne 82 (q. 1061), 43 (id.), 51 (q. 1680 et 1061; 
ou f q. 1586), 57 (q. 1061), 65 (q. 1061; ou 
vu q. 1586), 69 (asiyé v q. 1061) | f/v (q. 1680; 
f q. 1586 et 1061) Vi '1, 87, 38 3, 

= Tutoiement (à toutes les q. consultées 
où à certaines d'entre elles) : No 2, 8; To 2-7, 
24, 28, 73, 94. 

1 A la q. 1061, vous précède souvent le 
verbe, parce qu'on traduit "et s? vous as- 
seyez' (tèt si v's-achiyez L 1...) : cf. e. 71 ET. 

? A L 61, q. 1061, on a è vz asiyé f, avec le 
pron. exprimé deux fois contamination 
probable entre asiyé f et è si vz asiyé (n. 1). 

? La notation v à D 136 et Ne 51, 57, 65, 
69 représente bien une consonne sonore, 
mais il n'en est prob! pas de méme pour f/z 
dans les trois pts de Vi : cf. t. 1, c. 7 CENDRE 
(types *eade, *code [-d]), ete. 

tonique non conjoint. 

Q. G. 1462 (Q. P. 4, 1116) «je le lui dirai, à lui; — à elle ai, 

€ ALF 784, 854. 550b. 
BRUN., Enq., n» 984. 

FEW 4, p. 

* Le correspondant w. normal dui fr. lui, 
lat. pop. *illui (BLocu-W. 358), est tlu 
(var. *là) : cf. t. 1, c. 26 curr. Mais ce type 
n'oecupe qu'une bande orientale allamt du n. 
au s. Presque tout le reste du territtoire est 
occupé par +li... (anc. et m. fr. li, lat. illi?). 
Dans Br est, on a un type */£..., dontt la voy. 
peut remonter à ? ou à u : ef. t. H, c. 41 

FÉTU et 99 VILLAGE (type +véladje). Au s., 
enfin, on a un type +loú, Hou, avec une voy. 
étonnante (ce type existe aussi dans les 
Ardennes françaises): mais «(le soleil) Lurr > 
est également représenté, dans la méme zone, 
par le type +loút, +lout, avec u long ou bref : 
t. 3, p. 26-27. Noter que LUI, datif conjoint, 
a génért la forme +14 (*H) dans toute la B. R. 
(cf. c. 37). 

I. tlu : lu D 34, 64; W '8, 10-30, '39, '42; 
H 8, 46-69; L 1-116..; Ve 1-47; My 1-6; 
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Ma 2-29, 40, 42, 51, 
Ne 26, 83, 39, 47, 

53; B 2, | 
49, "50, 60, 63, 76; Vi 16- 22; 

61 3; Na 19, '20, 30; W 1, 35, '86, 59-66; 
H 1, 2, 21, 27, '28, 37, 38, "on B 5; Vi b 
6-18, 25, 27, '32, '84, 38. 

II. dé : lé, lè Ni 2, '5, 6, 17, 19, 26, 28, 
45, 80, '97, 98; Na 6; Ne 44; Vi 43? | le Ni 11, 

III. +H : li No 2, 3; To 1, 7-58, '71, 99; 
A 1-60..; Mo 1-42, 58-79; S 1-10, 19-37; 
Ch 4-28, 43-68, '64, 72; Th '2, 5-82; Ni 1, 
72, 90, 112; Na 1, 44, 49, 69-129, 135; Ph 6, 
15, 88-86; Ar 1, 2; D 7-30, 36-58, 68-120; 
Ma 1, 35-39, 43, 46; Ne 4-20, '23, 24, 31. || +1: 
li To 6, 78 |li No 1; To 94. || +i: li, lé, lé To 2; 
S 13; Ch 33; Ni 33, 86, 85, 107; Na 22, 23, 
59, 130; Ph 16; W 33; Ne 32. || le To 73; 

Mo 44. 
IV. *loà : i; D 136; Ne 43, 51, 65 | ki 

D 132. || Hou : lu D 123; Ne 57, 69; Vi 2 5. 

i Aute q. consultée : 1846 (4, 199) <... toi, 
tu iras là et lui, là-bas » (lacunes, notamment 

parce que LUI est remplacé par Tautre”). 
Voy. aussi ci-dessous, a. — En quelques pts, 
q. 1462, on a répondu “..., à lui-même! 
To 7, 24 A 37; Mo 20, 41, 42, 79; S 36; 

Ch 61; Th '2, 5; Ni 112; Na 69; W 21; H 69; 
B 9, 22; Vi 46 ("même est noté facultatif en 
plusieurs de ces pts) L'adj. "méme" n'ap- 
parait en aucun pt q. 1846. Ceci senible 
montrer que, q. 1462, "méme ‘exprime l'insis- 
tance comme il le fait d'habitude. Le eas 
est done tout autre que dans +ti-min.me = 
TOI, C. 15. Celui-ci couvre d'ailleurs une aire 
continue, alors qu'ici ‘lui-même’ apparaît 
en des pts dispersés. On a négligé, dans le 
tableau et dans la c., l'addition de "méme"; 
cet adj. n'a pas d'influence sur la forme de 
LUI. 
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'8, 4, 6-33; 
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2 Les f. li, lé contiguës à l'aire +lu sont 
. des var. de ce type; mais celles de Ni 38-61 

85, ' '36, 37, 46, 47. || à : lu, lé Ni 20, 88, 39, a se: rattachent à l'aire */é, Or, le type +lé 
peut remonter à +li aussi bien qu'à +lu 

(ci. intr. de la notice). 

3 +lè Ne 44 a aussi une voy. identique a la 
caduque locale : t. 1, e. 54 LE. Même 

remarque pour lé W 3 : cf. ib, et voy. aussi 
t.. 1, e. 41 FÉTU, la f. fésté. Mais, pour Vi 48, 
HIé fait difficulté : en ce pt, la voy. cad. est è, 

t Ce type étonnant et rare est prob! une 
var. de +ñ (III); il est confirmé par la 
q. 1846, qui donne lé To 73, lé, To 27 (au 
lieu de li), et même, avec labialisütion: lé, 
Two 7 (au l. de li). 

5 Outre les var. citées n. 4, la q. 1846 en 
fournit un certain nombre d'autres. Voici 
là; plus importante (cf. carte) : lè au lieu de là 
a Na 19. Les autres concernent le timbre ou 
la: longueur de la voy. (la c. n'en tient pas 
compte) : lu Vi 13 | lu Vi 47 | li To 2, 94; 
Clh 33; Ni 36, 85; Na 59, 130; Ne 82 | A 2 | 
lí To 78; Th 54 | No 1; A 37; D 68 (dans 
li rè ‘lui ira’, donc devant 3 | lè To 6 | ki 
Nie 69 | la D 132. Retiarquer surtout les 
légers flottements de i à l'o. et de u au s. 

a. Le pron. Lur figure aussi dans les rép. 
à la q. 1598 (4, 142) «chacun pour soi». 
Le type “soi” n'apparait qu'en quelques pts 
(grénér! à l'extréme o.) : voir la liste des 
localisations, c. 39 SE, x. On a parf. traduit 
par "eux" : yés Mo 23, Ni 1; zu Vi 43; zów 
Vii 47. Partout ailleurs, on a les mémes types 
que dans le tableau ci-dessus, sans var. 
notables, Retenir, pour III, lé To 73, et, 
pour IV, lujó D 128, la D 132. En quelques 
ps, ‘lui-même’ li mé*m No 8, l mèm 
Te 7, lu mèm Ne 33. 

28. ELLE. Personnel tomique non conjoint. 

Q. G. 1462 (Q. P. 4, 116) «je 

+ BruNn., Enq., n° 549. FEW 4, 550b. 

* La plus grande partie de la B. R. est 
occupée par un type, actuellement assez 

le llui dirai, à lui; — à elle sai. 

diifférencié, remontant, comme Pital. lei, 
à un lat. *illaei et parallèle au masc. 
*üllui w. tu : à ce type primitif se 
rattachent toutes les f. en -y et aussi +, 
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avec i long (prob! abrégé de +liy?). A ouest 
règne +H, avec -i bref; dans cette zone, on 

a done la méme forme pour ELLE et pour LUT 
il se pourrait que le fém. +li remonte aussi à 
*illaei ou que celui-ci ait été a sorbé | 
par le mase. au cours de son évolut 
l'o. aussi, surtout dans la moitié. occidentale 

du Hn, le type fr. ‘elle’, 
supplanter +H. 

lat. Pw tend : à 

= A. T. +lèy : 
48, 62, 72, 82; Ni 2, '5, 6, 17, 125. 26, 28, 

88 («trés rare », q. 1300), 88, 80, 85, 93, 
'97, 98; Na 1-19, ‘20, 22-44, 59-109, 116-129; 

Ph 15, 16, 42-58, 61, 79, 81; Ar 1: D 7, 15, 

84, 38-46, 68-81, 94, 101; 113; W 1, 3, ‘8, 

10-85, '36, ‘89, ‘42; H 1, 2, 21, 27, 28, 37, 

38, ‘39, 46, 49, 53, 68; L 1-14, '32, 35, 39 

(ley), 45-85, 113, 114; Ve 35-41, 44, 47; 

My 1-6; Ma 2, 20, 29-36, 46, 51; B 2, '3, 4-11, 

"14, 15-88; Ne 4-14, 16, 20, ‘28, 24, 26; 

Vi 35. || ley : ley Ch 27, 63; Ni 45; Na 185; 
Ph 33, 84; D 25, 86; L 43; Ve 42; Ma 40, 

42; Ne 81. || +lèy : lèy Ch 61, 72; Th 46: 
Ni 11, 39, 61, 72, 90, 107, 112; Na 112, 130; 

Ph 37, 54, 69, 86; D 58, 64, 84, 96; W '32 

(« léye x), 66; H 8, 67; L 19, 29, 101, 106, 116; 

Ve 24, 84; Ma 3-19, 24, 43, 53; B 12; Vi '36 | 

lèy S 37; Th '77; Na 49; D 30; H 50; L 87; 

Vi 47. || *léy : lay Ch 26; Ni 19, 20; L 94; 
Ve 1-8, 26; Ma 39. 

II. *lay ? : lay Ne 15. 
III. +léy : léy Ch 4; Th '32, 64; Ph 6; W 59; 

H 69; Ma 1; Vi 27 | léy Ch 16; Ve 31, 32 | 
lèy Th 24; W 63 | lèy Th 53; Ni 36 | ley S 29. 

IV. tliy : lié, (une syll.) Vi 37 | liy 
Vi '1, 38. || +lièy : lyèy Vi '34 («lièye y), 
35 3 

V. +Hy... : liy Ar 2; D 110, 120, 123 (li,); 
Ne 88-48 (id.), 47, 49, '50 (li,), 60 (I; 
q. 1800 liy), 76; Vi 6 e : (li, ou Ii), 13 (R), 
16, 18 (li,), 22 (id), 48, 46. ||+li: li 
D 132, 136; Ne 32, E E 57; 63-69; Vi 2 

(lï), 25 (id.). 

= VI. “li. : li To 13-87, 48, 48; A 2, 

lèy Ch 28-43, '64; Th 29, 

TOME 2 — - NOTICE 28. 93 

7,, '10, 12, '18, '20, 28-50, '52, 55, 60; Mo 9- 

2:3, 87-42, 58-79; S 1-10, 31-37; Th '2, 5, 

14, 25, 54 | le Mo 44. 
= B. +ële : èl No 2, 3; To 1, 2, 7, 24, 39, 

588, '71, 78, 99; A 1, 12, 37; Mo 1, 87, 64; 

S: 13, 19; Th 73; Ni 88 (el) | el To 6, 78, 94 | 

i No 1. || *yèle 4 : yél S 1 (néol.), 19; Ni 15. 

1 Autres q. consultées 1793 (4, 187) 

«cil est beaucoup plus vieux qu'elle », 1800 

(77, 199) <... il est tout le temps près d'elle ». 
P?our les var., dont le tableau ni la c. ne 

titennent compte, voy. n. 5. — A la q. 1462, 
om a quelques rép. ‘elle-même’; on néglige 
ici ladj. "méme? : ef. c. 27, n. l. 

? La f. lay provient de lèy par ouverture 
dte la voy. : ef. t. 1, c. 6 BOUTEILLE (type 
+Ibotaye à Ne 14 et 15). 

3 Var. : Po 1798) Way Vi 37, lijèy Vi 85; — 
(aj. 1800) lié, Vi 87, lièy Vi 85, Héy Vi 46 
(THaust indi is à chacune de ces f., sauf à la 
dternière, qu'il n'y a qu'une syll.). 

Dans les formes de ce type, la diphtongue 
provient probt d'un ancien é (ou 2?); on a 
léy (et liy) dans le voisinage immédiat. 

4 Le y initial de yèl est une ancienne con- 
sconne de liaison introduite aprés une voyelle. 
Comp. tyeás' et *yéles, c. 29 et 30 ci-dessous. 

5 Les var. fournies par les q. 1793 et 1300 
scont peu importantes. Elles concernent l'ou- 
veerture et la longueur de la voy. dans les f. 
em -èy et en -éy : lèy au lieu de lèy à Na 44...; 
lèy au l. de lèy a L 106...; ley au l. de léy à 
Mia 42.. ; ca au l. de lēy à L 94...; lèy au l. de 
lééy à Ve 81..; — la longueur de i et le y 
fiinal dans les types liy et li : liy au l. 
die li à Ne 57; li au l. de liy à Ne 39...; liy au 

l. de li, a Ne 60; — la coexistence de +li, 

*éle et +yèle à Vo. : la q. 1798 donne seulement 
yel à S 1 et èl à S 19, alors que la q. 1462 
dionnait li et yèl à S 1 et èl et yél à S 19. — 
A la q. 1300 <... prés d'elle >, on a ... adlé 
dlléy à W 63, sans doute par répétition fautive 
diu d de adlé. 
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29. EU:X. Personnel tonique non conjoint. 

Q. G. 1463 (Q. P. 4, 117) «je le leur dirai, à eux; — à elles > 
et 835 (4, 54) «ilss viennent quand on n'a plus besoin d'eux ». 

+ ALF 525 (à eux) Brux., Eng. 

n° 651. FEW a, 551 (ille II, 17). “GRIGN,, 

BSW 50, p. 457. REM., Synt. l. p. 194-5, 

€ Le lat. illos devrait 
se réduire à une voy. ou à un ggroupe com- 
prenant une voy. et une sermi-consonne; 
il devrait donner régulièrememt selon les 
régions ë, &..., ya, u..., d... : cf. ALW 1, c. 17 
CHEVEUX. En fait, on a partoutt une f. plus 
consistante : dans tout l’e., le pronom a un 
z- initial (qui doit provenir de groupes comme 
"sans eux" ou "tous eux”, ef. a); dans presque 

toute la zone dite propr! wall.., le fém. en 
-l (zèl, zòl, types B : cf. c. 80) a supplanté 
le masc.; à Po., on a souvent um y- initial 

(originellement, y de liaison après voy.) et 
un -s final (= s du plur., peut-être; mais il 
faut noter que les types en -s, tes, teus'..., 
*yeüs' se retrouvent pour le féém. ELLES : 
cf. e. 80). Noter le type "'zos-ótes (A. V). 
On a négligé dans le tableau lle "-mémes” 
d'insistance qui est ajouté q. 14633 en quelques 
pts dispersés. 

= A, T. +zès 1: zè Ar 2; D 1200, 123; Ma 1; 

Ne 20, 32. || *zés : ze D 182; Ne 31. 
II. +zès: zè D 64. || ̂zés...: 26 Ar 2; D '62, 

110; Ma 1, 36, 40, 43, 53; Ne '22, '23 | zé 

Ma 42, 46, 51; Ne 9-16, 24. 

111. *zias ? : zya Ch 72; Na 1:30; Ph 6, 15, 
37, 42, 54, 61, 69, 79-86. || tjas ? : Za Ni 11, 

'25. 

IV. *zous : zu Ne 47 (ou zé u voy. VIII); 
Vi '1, 8, 13, 16, '21, 22, '32, 36-46, || +zoûs : 
24 Vi '1, 8, 27, ‘34, 38. || +zÓs.... : zó Ne 76 
(q. 885). || *zow : zòw Vi '34 («à sówes, 
zowes ») 47. 

V. tzos-ôtes 3 : 202 òt Ne 76. 
VI. "eps: é Mo 1. || *e&s'.... : és To 13, 

24, 48-58, ‘71, 78, 94, 99; A 1-7, '10, 12, 
'13, '18, '20, 28, 50, '52, 60; Mio 1, 20, 64; 
S 6, 10; Ni 83 | és No 8; To 1, 28 | ës To 7, 
73,78 | œs To 27 | us [?] To 13 (q. 835). || teus’ : 
Œs No 1, 2 (ds, œs); To 2 (Es, Hs), 6, 87, 89, 
73: A 55. || *uns' : às A 28, 44. 

mormalement 

VII. *yeüs' : ys A 37; Mo 9-79; S 1, 18- 
37; Ch 4-28, '36, 43, 61, 63, '64; Th '2, 5-82; 
Ni 1, 36-39, 72, 90, 112; Ph 6, '11, 45, 694 

VIII. *zeüs : zé, zé D 186; B 28; Ne 83: 
49 5, 57-69; Vi 2, 6, 16, 25 | zë Ne 51. 

IX. *zieus... : zy&, - Vi 85 *. 
= B. I. *zéls : zèl Ch 88, '54, 61; Ni 2, 

75, 6, 17, '25, 26, 28, 45, 61, 80, 85, 93, '97, 
98, '102, 107; Na 1-19, '20, 22-84, 101-129; 
Ph 16, 33, 53, 61; Ar 1; D 7-84, 38-46, 58, 
68-101, 113; W 1-66..; H 1-27, ‘28, 37, 88, 
“39, 46-67, 69; L 1-29, 35, 89 (zel), 45-87, 
101-116; Ve 24-47; My 1-6; Ma 2-86, 43, 58; 
B 2.73, 4-12, '14, 15-27; Ne 4, 9, 26. || *zels : 
zel Ni 19, 20; Na 99, 135; D 36; L '82, 48, 
94; Ve 1-8; Ma 39. || *zals : zal H 687. 

IL. *zols? : 201 B 22, 28-33; Ne '50. 

1 *zés se rencontre encore dans les textes 
liég. du 17e s. (Rem., Synt. 1, 194, n. 3), 
ce qui montre que la substitution du fém. au 
mase., au pays de Liège tout au moins, 
est relativement récente. 

2 Dans toute la zone namur., devait exister 
jadis un type *zias; il occupe encore auj. 
une aire mérid. assez étendue (Ph, Ch 72, 
Na 130) et, au nord, l'ilot de Ni 11 et '25 

(a < zya). Au début du 20e s. d'après 
GRIGN., l. e. Paire brabanconne était un 
peu plus grande (elle couvrait «La Hulpe 
[Ni '10], Genval [Ni '22], Ohain [Ni 39] 
et les environs >); au surplus, à Lambusart 
[Ch "38, au s. de Ch 33], *zías s'employait 
alors concurremment avec *zéls. 

3 Le composé zòz òt (id., q. 1981, à Ne 76) 
a la méme voy. ó que le type B. II +zols, 
qui est un fém. et qui se trouve immédiate- 
ment au nord. Bien que le masc. zò ne 
soit pas signalé (voy. pourtant zé... en divers 
pts : A. IV ci-dessus et a ci-dessous), il 
semble bien que zóz dt représente "eux autres”, 
au méme titre que zuz ót à Vi 16 et '36, 
q. 1981. Noter l'identité de la voy. ó dans la 
série noz òt, vòz őt (c. 20 et 23), zòz ôt, et celle 
de la voy. w ailleurs dans nuz ót... zuz ót. 
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4 A la q. 885, le groupe «... d'eux » coi 
tient parf. un double d et offre part. ui 
altération de yés : 
Mo 42; kòt òm a pu dagi djés Th 82. ; 
SA Ne 47, EUX = zé, mais on 

J.-M. Pierret). 
6 Diphtongaison de é: 

ttek fieus Vi 85. 

7 Pour l'ouverture de é en. a à H os, et. + 1, ; 

e. 5 BORGNE. 

a. EUX figure dans l'enquête dans deux 
groupes particuliers : EE es 

19 EUX TOUS : q. 1981 (4, 241) «je sais 
cela mieux qu'eux tous,... ». Pour EUX, peu 
de var. intéressantes; la répartition des types 
est confirmée dans le détail (zal H 68; Zo 
Ni 11; zyé Vi 85; zòl B 22, 28-83); noter 
202 ót tórtó Ne 76, zuz òt turtu Vi '36 (cf. n. 3); 

zu (bref) Vi 6-22, 27, 37, 43, 46; zó Vi '1, 38; 
zów Vi 47. On a régulier! dans le n.-e. et 

kâ ô n àa pu dagé dd y E 

it il B 22, '8, 4-12, 28. | *tos zals : tózal H 68. 
astyé zu trwa ‘ils étaient eux trois’ a ; 

uw x 1 e 3m 

. dans quelques pts de l'o. un type "tous eux? 
+toos zèls, tòzèl Na 49; D 30, 34; W 1, 10 

(tòzzel), 13-66; H 2, 27, 37, 89, 46-50, 67; 
L (presque partout); Ve; My; Ma 19, 20; 

+tos 

zéss : tózé Ma 58. | ttous yeüs' : tu yés S 37; 
Ch: 26; Ni 1. Ailleurs, on a génért "eux tres- 
tous”; noter lé turtó L '50. Voir Tous dans 
un: vol. ultérieur, Cf. REM., Synt. 1, p. 306-9, 
c. 115. 

29 EUX TROIS : q. 1994 (8, 218) «ils 
étaient eur trois à vouloir m'attaquer ». 
Dans une grande partie du territoire, type 
"euix trois” avec forme normale de EUX 
(noter les var. et add. : zw Ne 49 et 63, zèl 
D 1110 et 120, yés Th "m. Mais, à l'o. surtout, 
typpe 'à trois", et, dans le n.-e., souvent en 

comeurrence avec ‘eux trois”, type “leur(s) 
deux" (ef. REM., Synt. 1, p. 280-6, c. 10) : 
Na 127; W '8, 10, 13, 30, 35, ‘36, '39, '42, 
63;, 66; H 2, 89, 49, 50; L; Ve; My; Ma 2-4, 
12--20, 39; B 2,3, 7. 

30. ELLES. Personnel tomique non conjoint. 

Q. G. 1463 (Q. P. 4, 117) «je le leur dirai, à eux: — à elles » 
et 1465 (4, 118) «c'est elles qui viendront » 1. 

+ Brux., Enq., n° 553. FEW 4, 551a. 

+ L'aboutissement normal du lat. illas 
doit comporter dans toute la B. R. un -l 
final : il en est ainsi dans quelques pts à l'o. 
(types *éles et, avec y- initial comme au masc., 
+yèles) et dans tout l'e. (à l'e. de la ligne 
Ni 61 - Ph 86, types +zèles, ete., avec z- initial, 

comme au masc., classés sous 4); parmi les 

types en -l de l'e., il en est dont la voy. mani- 
feste une influence du masc. : la voy. qu'on 
a, au lieu de l'è attendu, dans les types 
+zoles, *zoules, *zeüles, *zeules est évidem- 
ment en rapport avec celle des mase. *zous, 

*zós, *zeüs (c. 29). Noter le type composé 
+zoles-ótes. 

Les types classés sous C (*jas, *zeüs et 
*zow) sont des masc. généralisés pour les 
deux genres. Il en est de méme de ceux clas- 
sés sous B (tedis', +yeús'...); mais leur s 
final est peut-étre une marque du fém. plutót 
que du plur. 

JLes formes de D, localisées dans l'o., équi- 
vallent en réalité au sing. ELLE; mais cer- 
taiines d'entre elles (type I surtout) paraissent 
petu sûres; cf. n. 6. 

ILa comparaison avec la c. 29 montre que, 
dans presque toute la B. R., EUX et ELLES 
somt représentés par une forme unique. On 
hacchure sur la c. la zone où les deux genres 
somt distinets (noter que le masc. peut s'em- 
ployer aussi pour le fém. à No 2-3, A 12, Mo 64, 
S 710, et inversement que le fém. s'emploie 
pour le masc. à Ch 61, Ma 43 et 58, B 28). 

= A. I. tèles : èl No 2 (q. 1465); To 2, 
785 A 1, 12; Mo 1, 37, 64; S 10, 13 (q. 1465), 

19: | el No 1, 8 (q. 1465); To 6. 
HI. +yèles : véi S 1, 13, 19, 29; Ni 1. 
II. *zeles : zèl Ch 33, 61, 72; Ni 2, '5, 

6, 117, '25, 26, 28, 45, 61, 80, 85, '92 (Bousval), 

93, '97, 98, 107; Na 1-180...; Ph 6, 16, 33, 

42,, 53-81, 86; Ar 1, 2 (q. 1465) D 7-34, 
38-123, 136; W 1-66..; H 1-67, 69; L 1-29, 
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'82, 35, 39 (zel), 45-87, 101-116; Ve 6j, 24-47: 
My 1-6; Ma 1-36, 43-53; B 2, '3, 421, 22 

(q. 1465), 23-27; Ne 4-14, 16, 20, ‘23, 24, 
26, 32-39, 48, 51, 57 | zéy [?] Ar 2 (mais zèl 
q. 1465 et 1981)?. || tzèles : zel Ni 19, 20; 
Na 135; Ph 15, 37, 54, 79 (q. 1465), 84: 
D 36, 132; L 48, 94; Ve 1, 8; Ma, 39-42: 

Ne 31, 44. || *zales : zal H 68; Ne 15 3. 
IV. +zoles : zòl B 22, 28-33; Ne '50); Vi '1, 

6, 27, ‘32, 35, 37-46. || *zoules : zul Ne 47, 
49, 60, 63; Vi 8, 13, 16 (arch.), 18, 22, '36. || 
+zoles-ôtes * : zólzót Ne 76; Vi 27. 

V. *zeüles... : zél Ne 49 | zél Vi 25. || 
*zeules : zel Vi 2. 

= B. Ï. tetis'... : és To 18, 24, 43-58, 
"71, 78-99; A 2, 7, 12, (q. 1465), “118, '20, 
28, 37 (q. 1465), 50, '52, 55, 60; 5 6; Ni 33 | 

és No 3; To 1, 28 | čs A 55 (q. 14655) | œs 
No 2 | ës To 7. || teus’... ds To 27, 87, 
39 | Œs S 10 (q. 1465). || runs’ : Es A. 28, 44. 

II. *yeüs' yés Mo 9, 17, 23, 41, 42 
(q. 1465) 5, 44, 58, 64 (q. 1465), 79; S 1, 29 
(q. 1465), 31-37; Ch 4-28, '36, 48, (63, 64: 
Th '2, 5-82; Ni 1, 36-39, 90, 112; Ph 45. 

= CI. +jas : fa Ni 11. 
II. *zeüs : zé Ne 65, 69; Vi 16. 
III. “zow : zów Vi 47. 
= D. “lèy... : lèy Ni 72. | ley(?) Ch 27 

(q. 1465) 9. 

1 Les lacunes de la q. 1468 ont été comblées 
à l’aide de la q. 1465; on incorpore au ‘tableau 
et, autant que possible, à la c. les war. les 
plus importantes de la méme q. Comme pour 
la c. 29, on néglige "-mémes”, qui apparait 
de-ci de-là. 

2 La f. zéy, avec un -y inattendu pourrait 
s'expliquer comme un fém. analogiique de 

31. IL «et ILS. 

+ ALF (nombreuses c.; voir table).. BRUN., 
Enq., n°% 848-850. FEW 4, 550. 

Les pron. mase., sing. et plur., rit et ILS, 
conjoints au verbe, subissent, en raison de la 
phonétique syntaxique, diverses variations : 
ils perdent leur cons. devant cons., ils per- 
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sÉ ‘eux’ (e. 29, tpe A.II). Ce pourrait être 
aussi ce masc. li-méme en valeur de fém.; 
cp. zé Ne 65. 

3 Pour zal Nei5, cf. t. 1, c. 6 BOUTEILLE, 
type *botaye ib. 

“ De méme toules-dtes (zulzót turtut) à 
Vi '36, q. 1981. 

° Pour Mo 42, a q. 1465 donne s è yés ou 
s è lyés ki vérû : initial est dû prob! à l'infl. 
des autres persomels de la 3e pers. commen- 
cant par l, et &-é, plus précisément, de 
+Hyi ui (régimeindir. devant le verbe, c. 87 
ci-dessous) et de “li “elle” (personnel tonique 
non conjoint, e. ‘8). 

$ Des deux fomes classées sous D, seule 
celle de Ni 72, lè; n'est pas suspecte : elle est 
donnée par les dux q. utilisées et aussi par 
q. 1981 (cf. a);celle de Ch 27 est donnée 
seulement par q.1465, et on a un autre type 
q. 1981. 

a. ELLES TOU'ES : q. 1981 (4, 241) «je 
sais cela mieux qu'eux tous, — qu'elles 
loutes ». Var. de ELLES : (au lieu de A.I 
*éles) To 73 es, Mo 37 yés, Mo 64 ds; — 
(au l. de A.IL ‘yèles) Ni 1 yés. A Vi 16, 
l'usage paraît lottant (q. 1463) zé 
ou zul (arch.); q. 1981) avè zuz őt ‘avec 
eux, avec elles’, dés ‘eux deux, elles deux’. 
Pour ELLES TOWES, on a ‘toutes elles”, 
*toles zèles..., aun.-e., dans les pts où l'on 
avait "tous eux". c. 29, z, 19, sauf dans les 
suivants : Na 49: H 68; L 2; My 6. Dans les 
qqs pts de To op lon avait +tous Mee 
au masc., ce tyje n'apparait pas au fém., 
sauf à Ni 1 (en aanettant que la rép. unique 
tu ys vaut pou les deux genres). Ailleurs, 
génért "elles trestutes”. 

Sujets conjoints. 

dent parf. leur wy., ete. On n'examine ici 
que les principaix cas, en localisant sur la 
carte les faits lesplus remarquables. 

19 En tête de à phrase, devant une cons. 
initiale, les deux pron. se réduisent à une 
simple voy., qui et génért +i; dans la zone Na- 
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W-H, on a normalement *é et, dans l'e. 

du Br, té (cf. t. 1, c. 54LE) : Q. G. 609 

(Q. P. 1, 84) «il va mowir;... », 1583 (4, 

137) «ils disent... », ete. Noter yé Ni 17, 

avec y initial, au sing. et at plur. 

Devant «falloir >, q. D44 (4, 217) «il 

fallait les laisser... », le ponom n'apparaît 

pas en divers pts du n. d Lg, où l'on tra- 

duit “il les fallait l.” et ovIL LES est rendu 

par tèlzès (W 10, 80, ‘89, 42, 68; L 14, 35, 

45...) ou +èzzès (W 18) : cf c. 86 LES; il fait 

défaut ailleurs, dans des pt où la trad. laisse 

LES devant l'inf. : Ni 26, 28:Na 79; Ar 2; D 72, 

78; W 21 («Hes faléve.. 5; H 69; L 2. Ce 

dernier phénomène doit ére beaucoup plus 

répandu, du moins avec ie v. < falloir > : 

REM., Synt. 1, 225; voy. aussi c. 44 IL Y A; 

cependant, q. 607 (4, 30) «il faudrait par- 

tir... >, le pron. manque sulement à L 4 et 

n'est donné comme facultatif qu'à L 45; 

de méme q. 1550 (4, 129) «il faut savoir... », 

où il est seulement donné omme facultatif à 

L 7. 

20 Les deux pron. ont la même forme 

après le v. (tournure hterrogative) que 

devant un v. à initiale cmsonantique (1°), 

mais ils ne manquent janais : Q. G. 641 

(Q. P. 4, 123) «quel tenps fait-il ? », 600 

(4, 28) «... que disaient-il:? ». Pour ce cas, 

cependant, les données kissent à désirer : 

dans un grand nombre d: pts, vers l'o. et 

vers le s., la trad. recouran à "est-ce que,... , 

le pron. précède le verbe: cf. c. 64 QUEL 

et 70 QUE (interr.). Noter ë Ni 17 (où l'on 

avait yé au 10). 

89 En tête de la phrase devant une voy. 

initiale, le pron. sing. 1L a génért la f. “il, 

var. +H, +él, *yél (ef. 19) Q. G. 609 (Q. P. 

1, 84) «...il est mort», 1456 (2, 199) «il 

a de la force... », 1396 (2, 34) «il est capable 

de vous étrangler », 179: (4, 187) «il est 

beaucoup plus vieux quelle ». Dans cer- 

taines zones, cependant, à l'extréme o. et 

au n-e. (Ve et My), il na pas de -/ (d’où, 

en liaison avec la voy., tiy- et +y-); ailleurs 

encore, au n. de L, il marque complètement 

(alors qu'il existe devan cons.). Loealisa- 

tions : *i(-y-), à y è mór...: i y No 1-3; To 1 

(i é médr), 2-24, 97 («i est»), 28, 37 (i è), 
89 (id.)), 48, 48, 73-94, 99 («i-ést »); A 2, 7, 

40, 12: (i è); L 94; Ve 26, 32; My 2. || +y- 
y è mórr... : y To 6, 7, 48, 58. "71, 94; A 12, 

'13, “183, ‘20, 28; L 19, 29, '32, 43; Ve 1-24, 

31; Myv 3, 4, 6. || Absence de rr (è mwèr 

L 29) : L 2-29, 48, '71; Ve 6, 8. || Hésitation 

entre ill et (i-)y- : A 20; L 94; Ve 24, 26; 

My 2... 

49 Eùn tête de la phrase, devant une voy., 

le prona. plur. 1LS a génért la méme f. que le 

sing. (“til, var. til, tèl, *yél : ef. 19; ti (-y-) 

à l'o. ett au n.-e.; absence de ILS à L 4, 7, 14, 

48 et We 6) : Q. G. 1845 (4, 198) «ils eurent 

bien duu mal;... >. Cette q. donne sporadique- 

ment, «dans toutes les prov. (mais un seul 

point, NNe '23, pour Lx), une f. en -z, du type 

ris-, prrobt due à Pinfl. française (en cert. 

pts, p.--é. gallicisme occasionnel provoqué par 

l'enquééte ?) : +is-, iz No 3; To 2, 6, 24, 39; 

A 1, “452; Mo 9, 64; S 1, 6 (ou il), 10-37; 

Ch Lë 27, 88, 48, 72; Th '2, 5, 14, 29, '32, 

62; Ni 1, 90; Ph 6, 53; D 30, 38, 73, 81, 94, 

110; Wi 1; L 2, 39, 50, 101, 113; Ne '23. || *is-, 

iz, éz Na 22, 30; Ph 16; H '28, 89. || +yés-, 
yéz Nii 17. — Noter : l, sans voy., Ma 5 

(cf. 59); id Ph '64 [infl. de «il y a» —idat)]. 

5° AX l'intérieur de la phrase, après une 

voy. ett devant une cons., le pron. sing. IL 

peut mnanquer complètement : Q. G. 1849 

(Q. P. 4, 201) «celui-ci est bon; mais ¿l ne 

vaut poas le mien » et 1974 (4, 287) « il vou- 

lut le ffaire, mais il ne le put »; le fait s'ob- 

serve, ¿au moins pour une des deux q., aux 

pts suiivants : To 6, 7, 13, 94 A 12, 50; 

Na 84;; Ph 16; W 18, 21, '32, 63; H 49, 53; 

L 1-4, 35, 39, 101; Ne 39. Le fait qu'en fr. 

IL pouirrait manquer dans la seconde prop. 

coordo»nnée, aprés «mais », ne joue aucun 

róle ddans les rép. puisque les q. conte- 

naient . IL. 
Danas le méme cas, mais devant voy., 

le promn. peut se réduire à l : q. 1549 (4, 128) 

«..quaand il a plu». Cf. ALW 3, 295a, 

où l'om trouvera les localisations relatives à la 

q. 154€9 et aussi à d'autres contenant « quand 

il + coons. ». L'absence et la réduction de IL 

à l’inttérieur de la phrase sont certainement 



beaucoup plus répandues que nos doceuments 
ne le montrent: le caractère sporadiique et 
inconstant des données en est la jpreuve. 
L'enquéte renseigne mal sur les faitts pho- 
nétiques de ce genre, qui sont par nature 
facultatifs et flottants. Voy. REM., SSynt. 1, 
224-7. 

L'enq. renseigne mal aussi sur le pblur. rus 
dans les mêmes conditions. Q. 1851 ((4, 202) 

«s'ils le pouvaient, ils le feraient» :: le pro- 
nom ne manque complèt! qu'à Ph 15 ((s i ple 
l fé l frè). En général, on a ti Ü "fraicent" ou 
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tèl “f'raient”. Niter seulement yél Ni 17 | 
yèl L 32, 48 (owêl); Ve 1, '15, ‘81 (ou èl); 
et, avec le pron.eonservant sa cons. comme 

sa voy., il lè To 6, 18, 24, 48, '71..; A 1, 
7, 12, ^18, '20, 5: | il lè S 29 | il lu Ne 60. — 
Q. 1973 (4, 236) «s'ils le voyaient, ils ne le 
croiraient pas » :génért i; le pron. manque à 
L 4 (sel vèyik nè kréri nèn); à l'extrême o,, 

on à il à To 6, #7, 71 et A 12. — Dans les 

cas de ce genre,le pron. doit surtout man- 
quer, au sing. conme au plur., dans le débit 
rapide et lié. 

32. ELLE «et ELLES. Sujets conjoint. 

€ ALF (nombreuses c.; voir tablde). 

Brux., Enq. n“ 549-558. FEW 4, :550b. 

Nombreuses variations de phon. syynt.; on 
a parf. six formes au méme pt : ainsi àà Ve 39, 
ete., +èle(s), Tèlle(s), +tle(s), +ille(s),, +'le(s), 

*'lle(s). On ne retient ici que les prizncipaux 
cas. 

ELLE(S) se distingue génért de 1L(s),, comme 
en fr., par sa voy. è. Il s'en distinguee génért 
aussi au point de vue consonantique :: devant 
cons., il a réguliert un / alors que le maase. perd 
presque toujours le sien; devant vo»y., il a 
souvent deux / alors que le masc, n'en a 
qu'un. A Ve., le type tile(s), *ille(s),, est un 

fém. véritable : il se distingue du measc. par 
son traitement consonantique; à l'extrréme o., 

on note des types +¿ et *is (devantt cons.), 
Hi(y) et ty (devant voy.), qui doiveent être 

des masculins employés aux deux genres. 

Remarquer, comme pour ILS, le pluur. en z 
devant voy. (*éles-... : 49). 

1? En téte de la phrase, devant urne cons. 
initiale, les deux pron. sont génért +èèle, parf. 
+ile (avec à comme au masc.), et à: (à lo., 
+ Ne 65 = masc.) : Q. G. 376 (Q. IP. 4, 11) 

« maintenant, elle ne courra plus », 4719 (4, 14) 
«quand les vaches sont piquées par lees taons, 

elles courent », 564 (4, 22) «elles ne ¡pondent 
plus quand elles muent;... », 1409 (2, 68) 
«elles se sont empoignées... ». 

Q. 479 (plur.) : génért *éle (qqs ‘var. el), 
mais tile, dd D 136; L 2; Ve 24, 81: (él), 39 

(arch.), 41; My $6; Ma 20; B 21, 28 (ou èl); 

Ne 88, 48, 69; Vi6; — et +i, ¿ No 1, 3; To 1-7, 

27, 28, 39, 48, 7:99; A '10; Ne 65. || Q. 564 

(plur.) : génért *éle.., mais tile D 136; 
Ve 1, 24, 41, 47; My 3, 4, 6; Ma 20, 42; B 5, 

6, 21, 28; Ne 88,38, 43, 44, 51, 69; Vi 6, 8; 
— et ti No 1, 3 To...; A '10, 44; en outre, 

è (n p-) A 50, ave è au lieu de èl par contrac- 
tion du groupe "l(e) n(e) p-". || Les données 
de la q. 376 (sing) sont moins nettes : génért 
+éle..., mais *ile. 41 No 1; D 136; Ve 1, 24, 

44 (arch.); My 8,6; Ma 20, 42 (ou èl), 51 (id.); 
B 4 (Ville-du-Bos), 6, 21, 28 (ou él); Ne 88, 
48, 51, 69; Vi 6 — et +i, i To 73, 94; — 
èl se réduit a ¿m quelques pts par contrac- 
tion du groupe 'ell(e) n(e) c-" en èn k- : 
A 1, 50; Mo 20, 3', 64; S 6. || Q. 1409 : notons 
seulement "ale al W '8, '9, 10; *ile, il 

Ar 2. || Il est probable que tele, qui est aussi 
la f. française, jeut maintenant s'employer 
partout; témoin les divergences d'une q. à 
l'autre et partiulièrement les hésitations 
entre +ële et tile. 

29 A la tournwe interrogative, apres le v., 

on a génért *éle (au sing., du moins; le Q. 

ne contient pasle plur.) : q. 1279 (4, 99) 
«est-elle prête ? » et 1252 (4, 98) «...; notre 
cousine est-elle venue ? ». Nombreuses la- 

cunes à Po. et au s. : types ‘est-ce qu'elle 
est... ?", "elle est.. ?", etc., sans inversion de 

ELLE. Noter : él A 2, '18; — el Ni 19, 20; 

Na 135; Ph 33; D 36, 182; L 19, 43, 94; 

Ve 1, 8, 26; Ma 3); — *ale, al H 68 [cp. c. 80, 
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III; q. 1252, on a al "est venue’ To 2 

avec al devant le verbe]; — tile, il, en qqs 
pts seulement, et dans la même région 
Ar 2; D 136; Ne 51, 65, 69. Dans la Wallonie 

malm., à My 3 et 6, +é-P fèl] prétte 2 Cf. 
Basris, BSW 51, 330-1 : à My 6, ELLIE(S), au 

sing. et au plur., postposé au v. = til atone 
après voy. et +lé tonique après conss. : +ile 
djowe ‘elle joue’, +i-è [yè] sote ‘elle est :sotte' > 
+djowe-lè ?, +è-l ? ; +ile djowèt ‘elles jouent’, 

+i-oyin” ‘elles entendaient’ — +djouvèt-l” ?, 
toyin’ -lê ? 

et 6, 

39 En tête de la phrase, devant woy., le 

sing. ELLE est génért *éle ou +èlle; moins 

souvent +ile ou tille; les f. avec deux | cou- 

vrent la zone proprt wall. et la régiion gau- 
maise; faits secondaires intéressants. Q. G. 

609 (Q. P. 1, 34) <... elle est morte », 793 
(4, 46) « mais non, elle est assise », 7033 (2, 224) 
«elle a été bien soignée » et 2019 ((4, 247) 
« ...; elle est trouée ». 

= Ï. tèle : èl No 1-3; To 1, 24, 28-48, 

58, '71, 78, 78 (el), 99; A 1, 7, 12, "13, '18, 
28-50, '52, 55, 60; Mo 1-37, 42, 44,, 64, 79; 

S 1-19, 31-37; Ch 4-27, 33-72; Th “2, 5-82; 

Ni 1, 11, 24, 33-45, 61, 72, '74, 90, (03, '102, 

107, 112; Na 19, 22, 107, 112; Ph: 6, '11, 

38, 37, 45, 54-79, 84; Ar 1, 2; D 38, 68; 

W 8, 59; H 69; L 2, 19, 35, 48, 771, 114; 

Ve 6, 8; B 27; Ne 57, 69; Vi 18, 16, 277, '82. || 

*ale : al No 2; To 2, 6. || *éle : êl A 2,, "10, 12; 

Mo 41. 

II. +élle : ell To 13; A 1; Mo 1, 23, 58; 

S 29; Ch 4, 28, 72; Th 46, 82; Ni 2, “5, 6, '9, 

11, 17, 26, 28, '29, 61, 80, 85, 93, '97, 98; 

Na 1-19, '20, 23-101, 109-135; Ph 63-54, 69- 

86; Ar 1, 2; D 7-36, 40-132; W 1, '8, 10-35, 

‘86, '39, 42,56, 59-66; H 1-68...; L l, 77, 14, 29, 

'82, 39, 45-113, 116; Ve 26, 32-40, 42, 44 

(néol.), 47; My 1, 2; Ma 1-53; B 2, “3, 4-33; 

Ne 4-20, ‘22, '23, 24-82, 39, 44-49, 60, 63, 

76; Vi '1, 2, 16, 18, ‘21, 22-35, '36, :37-47. || 
+èlle : ell Ni 19, 20; W '2. || talle : all: W 10. || 

*éle : ell To 7; A 2. 

== HI. +ille : ill Ar 2; D 136; V'e 1, 24, 

39 (arch.), 41, 44; My 2, 4; Ma 20, 422; B 5-7, 

21, 28; Ne 24, 88, 48, 51, 65, 69; Vi (6, 8 | éll 

Ve 31 (q. 703 et 2019; él q. 609 et 7793; var. 
probable de +¿le : cf. 19, q. 479). 
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= IV. +il : #l No 1, '5; To 27, 48. || +i, 
tiy-, +y- : à To 73 | i(y) To 28, 94 | y My 3, 
6. [Ces trois types sont communs aux deux 
genres; ce sont originellt des mase.) 

V. 31 : Z L 4, 14 [Ecrire "le ? Aphérèse 

probable de *éle; dans le coin n.-e., +èle 

apparait plusieurs fois avec un seul l : cf. I. 
Noter que, dans la même région, le masc. 

IL(S) manque parfois : cf. c. 31.] 
VI. Le pron. manque a L 2 dansè mwèt 

‘elle est morte’ et dans a shu... ‘elle a été bien 

soignée’. 
Les doubles formes sont nombreuses : on a 

souvent l et ll aux mêmes pts; un bon nom- 
bre de var. doivent être dues à des erreurs 
de notation; on a noté un l au lieu de deux; 

mais il doit aussi y avoir un flottement de 
l'usage, notamment à la limite de la zone 

de ll. 

49 En téte de la phrase, devant voy., le 

plur. ELLES a génért la méme f. que le sing., 
sauf qu'en bon nombre de pts il à ou peut 
avoir un -z final (types *éles-,...) : q. 555 
(4, 20) «elles ont fini de pondre », 557 (1, 183) 

«elles ont beaucoup pondu... » (lacunes aux 
deux q.: on traduit “les poules ont... "). Types 
en -z (à une des q. ou aux deux): *éles-... : 
èlz To 13 (é-), 87, 43; A 1, 12 (ê-); Mo 20; 

S 1, 10-19, 36, 37; Ch 33-72; Th 5, 29; Ni 1, 

'10, 11, '24, 28, 39, 45, ‘74, 80, 93, ‘102, 112; 
Na 6, 22, 28, 49; Ph '11, 15, 16, 37-54; D 68, 

73, 81, 94, 96; W 1, 8; H 8, 28, '39, 67; 

L 2, 7, '16, 35, 61, 113, 116; Ma 1; Ne '22, 

'23, 69. | alz To 2, 6. || *iles-... : ale B 6 | 
élz Ve 31. || *is- [= mase.] : iz No 1, '4 
To 37. Noter en outre : y My 3, 6; l L 4. 
Cp. c. 31, 40 : la non-concordanee des loca- 

lisations de *éles-... avec celles de +is- montre 
que les données de l'enquéte manquent de 
rigueur et les faits eux-mêmes de fermeté. 

59 A l'intérieur de la phrase, les deux pron. 
peuvent perdre leur voy. : «quand elle est » 
= "qu. H est; «quand elles muent > = 
"qu. | muent’, ete. Cf. t. 3, 295a. Voy. aussi 
REM., Synt. 1, 224 sv. : à Ve 89, «quand il 

vient » kwi vë É <q. elle v.» kwá l vè, 

«qu. ils ont » kwa l ô Á «qu. elles ont » 
kwi ll 6; cette différenciation des deux genres 
doit étre connue assez largement, 
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33. -LLE (-LA). Personnel régime diret. 

Q. G. 1231 (QQ. P. 2, 231) « soigne-le bien; ségnez-le >. 

* Dans la plus grande partie» de la B. R., 
le pron. régime fém. La a la : méme forme 
que le masc. LE. Le fém. +la n'exkiste que dans 
l'extrême sud de D (123-136) ett dans le Lx 
mér.; son aire coïncide avec celjlle de LA art. 
fém. (c. 1) : q. 1343 (1, 69) «.... on la chauf- 
fera », 1030 (2, 19) «il faut la vidder » et 1240 
(7, 174) «... éteignez-la > (danss la position 
où ces questions le donnenti, LA s'élide 
régulièrt quand il est du type» “LE”, mais, 
quand il a la forme +la, il ne le: fait, semble- 
t-il, que dans des pts limitrophaes). 

La limite de +la est tracée surr la c. d’après 
q. 1343, sauf pour B 21 qui a.l à cette q. 
mais la aux q. 1030 et 1240. Invversem!, B 24 
a l à ces deux q. et la à la q. 18443. La q. 1240 
«... éteignez-la », avec le pronn. en fin de 
phrase, donne / élidé à D 136, ^ Ne 11 et '23, 
où les deux autres q. donnent Ida. Les pts où 
alternent tla et +P sont tous à lda lisière de la 
zone de +la. 

19 Le masc. LE apparait :normalement 
dans «soign(e)-le >, aprés conns. sous sa 
forme pleine : lg. *sogne-lu. Manis l'usage du 
vouvoiement dans une grande ppartie du Hn, 
ete., et dans des points disperséss provoque de 
nombreuses lacunes. Cp e. 14, 117 et 19, qui 
donnent Mot, -TU et -ror daans la même 
position et qui offrent des typess et des aires 
trés semblables. 

+ Brux., Enq., n° 901. FEW a, 550b. 

= Le type +lu est le plus réfpandu. On le 
trouve à Ni '25, 61, 112; Ch: /36, 43, 72; 
Ph 15, 37, 81; Ar 2; et dans toutee la zone à l'e. 

de ces pts, sauf : +Iò, lé Ni 11, 200 (Ardevoor); 
Na 19, '20, 22, 49, 59, 99, 112;: Ph 16; D 40, 

120, 132; W 1, 35, '36, 63, 66; IH 1, 2, 21-38, 

'89, 42; B 5; Ne 31. | +1é, lè Ni 22, '5, 6, 17-28, 

45, 80, 93, 98; Na 6; D 136; Miy 6; B 2, '3, 

4; Ne 82, 48, 44, 51, 57, 69, 76; Wi 27-47. | *li, 

lé : Na 23, 30; W 3. | +le, lè Myy 3; B 7. 
A Po. de la ligne Ni 61 — Aar 2, vouvoie- 

ment, sauf : +lé, lè No; To 1, 6,. 7, 24, 28, 37, 

43, 48, '71, 78 (le) A 2, '522, 55 («le »); 

Mo 41. | +lè, lè To 13 (ëch 73;; A 60; Mo 1, 

37, 42 (le), 44-75 Th 62; Ph 79. | lé To 27, 
94, 99. 

29 Dans la méne position, mais après voy., 
-LE est génért P, sauf aux lisières de la 
France : q. 1231« ... soignez-le », 1886 (2, 56) 
« prends-le par l main droite », 1387 (2, 57) 
«prenez-le paria m. gauche ». Notons 
(q. 1231) +-1é Nol-3; To 7, 37; — (q. 1386-7) 
+-lé To 73; A 2; Th 82; Ph 6; Vi 25. | +-lè 
Mo 20; Th 73; Pi 86. | +-lu Ne 65; Vi 2... 

En beaucoup le pts du Hn surtout à l'o., 
on a un type "lé" avec deux 4 (*prinds-llé 
To 28, tpèrdèz-lé To 24...) : +-llè... To 28, 
39 (Ué), 48, 99 (lé); A '10, 60, Mo 1, 20, 58, 
64 (Ile), 79 (lle); 5 1-10, 29; Ch 16, 26; Th 5, 
14, 25, 29, 54, i4; Ni 1. | *-Hé... To 6, 18, 
24, 43-58, '71, 9; A 7, '10, 12, '18, '20, 28, 
44, 50, '52, 55; No 17 (lid), 42... 

On néglige les var. relatives à la voy. Le 
type '-Hé" concwrence +- à Mo 58 et probt 
en beaucoup depts. Mémes types et méme 
remarque pour +A dans le Hn à la q. 1240 
<... éteignez-la » Noter seulement -Hè Ph 79 
et (ètè) lla [?] M. 1. 

30 A l'intérieu, après voy. et devant cons., 
on a partout +] : q. 497 (4, 19) «nous le 
eroirons quand 10us le verrons >, 1381 (4, 
108) «il faut lesuivre », ete. Mais, q. 497, 
dans la zone di Nous = "je”, le groupe 
“je le” a un trätement particulier : c. 35; 
il en est de mêne, q. 1381, pour le groupe 
“il le”, lorsque Lrest avancé devant «faut >: 
cf. ci-dessous a, 9. 

A l'extrème-o. dans la zone ou l'art. s'as- 
simile à la cons.suivante (t. 1, p. 280, c. 54 
LE, n. 8 : èv vit ‘le vent’), le pron. L(E) 
devrait connaîtrele méme traitement. L'assi- 
milation n'appanit pas q. 497, et, q. 1381, 
on l'a seul! à No1 (i fó l/s sif) et To 7 (i fò 
s suf). Mais, q. 080 «il faut la vider >, +P 
(= LA) est assimlé en v dans 5 pts : No 1, 2, 
3; To 6, 7. Voy.aussi q. 1343 <... on chauf- 
fera >: ë k kófraNo 1. 
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49 Dans la méme position, maais devant 
voy. on a aussi génért +P, sauff à lo., où 
la cons. est souvent doublée, Ai la q. 492 
(4, 15) «je l'ai déjà entendu »,, om a +IP 
aux pts suivants : A 37; Mo 37, 441, 79; S 1, 
19, 31-37; Ch 4-33, '54, 61, 63, ''64; Th “a, 
25, 29, 46, 62, 72; Ni 33, 36, 39,. 61, 72, 90, 
112. Ajouter, d'aprés q. 1841 (4, 1195) « vous 
le voulütes... » (traduit souvent. "v. Pavez 
voulu?) : To 1, 2; A 44; Mo 1, 9,. 23, 42, 58, 
64; S 6-13; Th 82; N 1; Ph 6; — d’après 
q. 1884 (8, 174) «on l'a excité.... » : A 1; 
Mo 17, 20, 44; Ch 43, 72; Th 14,, 64, 73; — 
et, d'aprés q. 1311 (4, 103) «on* va l'enter- 
rer » : Ni 38. Le doublement dde la cons. 
existe prob! dans tout le Hn : cff. 19, types 
+llè, *llé, qui ont été notés dans dees points où 
*I ne l'a pas été. 

59 A l'intérieur, entre cons., ona a souvent, 
au lieu du type “le”, un type innversé "el^; 
ce type est répandu de Po. à De, mais il 
n'apparait pas dans la région dde Stavelot- 
Malmedy, ni, pour ainsi dire, dlans le Lx. 
Données de la q. 1919 (8, 194) «laa marmaille 
le poursuivait... » : tèl, el : To 27 («el») 
A 50, 60; Mo 1; S 19, 29, 31; Ch : 27, 63, '64; 
Th 14, 24, 29, 53, 54, 64, 72; Ni 11, 6, 72, 90; 
Na 1, 19, 23, 107, 112, 129; Phi 6, 15, 33, 
69, 86; D 34, 36, 46, 72, 135; W (nombreux 
pts; H (id.): L (id.; Ve 1, 6, 26-85, 86; 
Ma 12, 20; B 33; Ne 26, 76; Vi 1, ‘32, 35, 37, 
(38. | *él, œl To 43; A 2, 52. | tal], al W 10. | 
+ol, òl Ma 35, 36; B 22. 

Les f. *él, *al, +ol de l'est sonnt tirées de 
groupes contractés gèl ‘je le`, nèl “ine le’, etc. : 
c. 34-35. Les f. tèl, +él de l'ouesst ont p.-ê. 
une origine analogue, mais elles dloivent être 
rapprochées de Part. +èl ‘le, la? ((t. X, c. 54, 
et 2, c. 1), de tèdj ‘je’ (ci-dessuss, e. 12), de 

107 

ëm ‘mon, ma (i-dessous, c. 47 ) ete, qui 
offrent dans la néme région, le méme dépla- 
cement de la voy caduque. 

a. SYNT. 1° Pace du pers. dépendant d'un 
inf. régime : q. B11 (4, 103) «on va l'enter- 
rer ». Le pron. précède encore le verbe prin- 
cipal (type "on leva enterrer") dans une vaste 
zone orientale : Mo 44; Ni 6, 17, 19, 85; 
Na 6, 19, '20, 2-80, 79, 84, 107, 112, 127, 
129; D 15, 25, 4, 40, 46, 58, 101; W 1, '8, 
10-35, '36, 39, 42, 59, 66; H 2-27, 37, 38, 
42, 49-53; L 1-15 '32, 43-87, 101-116; Ve 1- 
24, 32, 34, 37-47 My 2-6; Ma 1, 3-19, 24, 29, 
36, 43, 51, 53; 1 2, '3, 4-12, 22, 23. — Cf. 
Rem., Synt. 1,26 ; pour Ne 47, J.-M. PIERRET, 
DBR 21 (1964), 123-127. 

29 Place du pes. régime de votLÀ : q. 1969 
(1, 240) «le void parti pour toujours ». Le 
pron. s'intercale encore entre les deux élé- 
ments de vorrÀ type "voi le la” +vo P là, *o? 
l là...) sur la plu grande partie du territoire. 
La construction fr. oceupe l'o. et le s. 
No 1-8; To...; A.; Mo 1, 9, 37, 41, ‘57, 58, 
79; S 1, 10, 13. 31, 36; Ch 26, 27, 43-72; 
Th '2, 25, ‘82, 45 54-82; Ni 1, 2, "ZA '25, 
26, 28, 61, '62; *a 22; Ph 15, 16, 37, 53, 54, 
69-86; D 110, 19-136; B 27, 30; Ne 15, 16, 
'28, 81, 82, 3969; Vi 2-18, 25. Ailleurs, 
c.-a-d. dans la ¿one proprt wall, règne le 
type ancien “va le la"; noter que celui-ci 
apparaît encore, loin vers l'o. et vers le s., 
dans les pts suirants : Mo 44; S 37; Ch 4; 
Th 5, 14, 29; Ji 1 (coneurremment avec 
"le voila”); Na 180; Ph 6, 45; Ar 1, 2: 
D 113; Vi 27-47, — Cf. Rem., Synt. 1, 268. 

39 Devant lesvégimes indirects LUI, LEUR, 
les régimes direct LE, LA, LES ne s'expriment 
pas (REM., Synt 1, 229) : cf. c. 37 LUI et 
38 LEUR. 

:34. -LE MOI (ME LE). 

Q. G. 1582 (XQ. P. 4, 136) «dis-le moi; dis:e lui ». 

+ ALF 410. Brux., Enq., no» 1011. 

+ Comme DE LA (art.) + corns. (ec. 4), 
divers groupes contractés formés «d'un mono- 
syllabe à voy. caduque et du peersonnel LE 

(LA) offrent souvent une voy. qui n'est pas 
normal! celle du premier mot; ce sont notam- 
ment JE LE (LA),TU LE, ME LE, TE LE, DE LE, 
NE LE, QUI LE. 

-LE MOI, après Pimpér., est génért rendu 
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TOME 2 DE 

par "me Wei": on a le méme ordre dans t tous. 

les groupes du même type : -LE NOUS > LA 
MOI, ete. p 

Le type "nv le" n'existe qu'en quelque 
pts, vers Po, p au s. Noter que, vers l'o., 
dans la zone où la voy. caduque est è (cf. t. 1, 
c. 54 LE), tmèl peut s'analyser +mè p (ep. dg. 

+mèl à côté de mi 'me') 1, Noter aussi le 

doublement des consonnes dans les var. de 

"me le" (ep. e. 33 "FE Le type “le me" et 

ses var. n'existent qu'à l'extrême 0.; noter 

T me le? BIL avec répétition de LE (ef. 

Brun., l. e) 

Le vouvoiement, fréquent à l'o., n'influence 

génért pas le groupe étudié : le plur. 'disez^ 
se termine par une voy. comme le sing. “dis”; 

après "dites, dit", ME a nécessairement sa voy. 
et ne peut doubler sa cons. 

= A. L. ^mél..! : mèl To 78 (t n à k à 

~ dér); Ch 28-61, 72; Th "ag 62-72, 82; 

Ni 1, 2, '5, 6-17, '25, 26, 28, 36-61, 80-112; 

Na 1-99, 107-130; Ph 6, 16-69, 81-86; Ar 1; 

D 7-34, 38-96, 113; W 1-66; H 1-67, 69 (mél); 
L 1-14, 29, '82,.85, 39, 45, '50, 61, 85, 87, 

101-116; Ve 6, 24-85, ‘36, 41. 42; My 3; 

Ma 2-29; B 4, 7; Ne 4; Vi 86. || "mei: 

mel Ni 19, 20; Na 101, 185; Ph 15; 79; D 86; 

L 19, 48, 66, 94; Ve 1, 82. || “mal : mal 

H 68 3, 
II, “mol : 

33; Ne 9 

HI. “mul : mul Ar 2; D 110, 120; Ve 37- 

40, 44, 47; My 1, 2, 4; B 6, 9-15 3; Ne 11-20, 

'28, 24, 33, 39, 47, 49, 60, 63; Vi 6, 13-25. lI 

mol D 101; Ma 1, 35-53; B16- 

tmü P : mé l, mil D 123; B. 5; Vi 8, 47. 

IV. *mé P : me l, mé 1 D 132, 136; My 6; 

B 2, '8: Ne 81, 32, 43, 44, 51, 57, 76; Vi ‘1 

27, '82, '84, 35, 37-46. 

2. — NOMICES 34-85 109 

= V. a. "M(E) LET: mè lè To 13; Mo 9, 23; 
S: 1, 10, 36; Ch 26; Th '2 | mé lé To 28, 39 | m 

lè Ch 63; Th 24 | mé lè To 58; A 1, 7, 12 

— (« me le »), '18 (id.), 28, 44 | md lé A 50 | 
ame lé A 37 | m lè To 27, "71; Ne 57, 69 | me 
T 5 Th 14 | m li Th 46, 53 | m? léfi Ni 33 | m lu 
Ne 65 | m là Vi 2. 

b. "ME LLE : mé Hë A 60; Mo 41, 42: S 6, 

2t9, 37; Ch 4; Th 5; Ni 1, 72 | me ll& Mo 20 | 
mié llé Mo 17 | mè lli * Th 25, 29. 

c. "MME LE: mmè lé To 24, 48; S 81 | mme 

lee To 94 | mmé lé To 99 | mmè lè To 1; A 2, '20, 
'52 | « mmé leu » A 55 | mmé le To 48 | mme 
laz To 78. 

d. "MME LLE”: mmé lle Mo 1, 58, 79. 

= B. I. a. "L(E) ME? : l mè Mo 44; S 31; 

Ch 16 | lè me No 2 | lé mi S 18 |lè mi S 19 | 
l mi To 27; Th 78 | | mi To 2 | l mi To 6. || 
b, "LLE ME”: UŒ mi To 7 5. 

II. "i! ME LE" : Í mè lè Mo 64; Ch 27 | 1 
mæ lè Mo 37 |l mè li Th 54. 

= Divers : l a mi ‘-le à moi’ To 87; A 12 | 
lae a mi “id.” No 1 | mi sa ‘-moi ça’ No 3. 

1 Pour indiquer approximativement la zone 
où l'analyse “mè P est possible, on trace sur 
la c., d’après le t. 1, c. 54, la limite de l'art. 

“rèl. Noter partieulierement que la voy. 
c:aduque est è à My 3 et Vi '36. 

? La voy. ? s'ouvre plus souvent en e que 
dans DE LA (c. 4) parce qu'elle est accentuée. 

3 Pour a à H 68, cf. t. 1, e. 5 BORGNE, ete. 

1 Pour DE LA, on a, en qqs pts de B n., 
um type +di P, avec i. On a ici “mul parce 
que “me” est accentué : cf. c. 14 -MOL 

5 La f. li, avec i, est surprenante. 
€ Pour mi, cf. c. 14 -moi. 

35. JE LE (devaint consonne). 

Q. G. 777 (Q. PA 41) «si je le voyais, je le reconnaitrais bien » 1. 

+ ALF 1144 (je le remplis). 

+ Devant cons., le groupe JE LE se réduit 

presque partout à "je l` (seule exception : 
d lé Mo 41). Mais dans une grande partie 
de la B. R., la voy. qui reste n'est pas la 

même que celle du pron. JE (cp. c. 12) : 
cest le cas de gòl et aussi, du moins dans la 
zone proprt wallonne, de gèl. Pour ce dernier, 
ill y a une difficulté : là où la voy. caduque 
est è, la contraction de “je P” n'a pas d'effet 

wisible; ainsi à My 3, dans l'extréme sud 
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et dans tout l'ouest (écrire *djél "voyais" ou 
+djè P "y." ?); le tableau donne ensemble 
toutes les f. djèl. Même remarque, à l'c., 
pour *dél et +jèl. Cp. c. 4 DE LA, où l'on a les 
mêmes grands types; noter que Pó de jol 
est en rapport avec celui de del, qui correspond 
à w du fr. du, et aussi avec celui de òl ‘dans 

la’ (c. 4, a). 

= A. T. a. +djel: gèl Ch 4, 28-43, 54, 61, 68, 

"64,72; Th 24, 29, 46, 54, 62; Ni 1-17, '25, 26-45, 

72-112..; Na 1-185..; Ph- 6-53, 61, 8l; 

Ar 1; D 7-96, 113; W 1-66; H 1-69...; L 1-116...: 

Ve 1-85, ‘36, 41, 42; My 3: Ma 2-29; B 4, 
15, 33; Ne 4, 26, 65, 76; Vi ‘1, 27, '32, 35, 

'86, 37-47. | +djel : gel Ni 19,20. | *djal : gal 
W '8. || b. *dél : dèl Mo 42; Ch 16-27; Th 43, 
53, 64-82; Ph '11, 54, 69, 79, 84, 86. || c. +jèl : 

Zèl No 8; To 13, 24, 27 (Sel); 28, 39-73, 94- 
99 (Xel); A '10 (čel), 55 (id.; Mo 1, 20; S 6, 

10, 13 (Zel). 
II. +djol: gol D 101; Ma 1, 35-53; B 16-22, 

24-80; Ne 9. 

= III. a +dji P: gi LS 19, 29; Ar 2; B7, 
32, ^14, 15, 28. || b. +di P : di | Mo 9; Š 1. 

IV. *dju P : ful Mo 28, 44, '57, 58; S 81: 
D 110, 120; Ve 87-40, 44, 47; My 1, 2, 4; 
B 6,9, 11; Ne 11-20, '23, 24, 33, 39, 47, 49, 

60, 68; Vi 2, 13-18, '21, 22, 25. | +djù P : 

dié 1 'Th 25; Ni 61; D 123; My 6; B 5; Ne 81 | 

gu | Vi 6,8. || b. “du P : du | Mo 17; S 36, 
87; Th '2, 5. [ c. de ï Th 14. || d. £& P No 1; 
À 50, 

V. a. tdjé P : gé P Mo 79; D 132, 136; 
B 2, '3; Ne '22, 82, 48, 44, 51, 57, 69. || b. +jé 
V : ze 1 No 2; To 1-6, 37 («p P veyó x); A l- 
7, 13, '18, ‘20, 28, 44, ‘52 | Ze l To '71, 78; 

A 12, 37; Mo 87, 64 | Xœ v (devant v init.) 

To 7. 
= B. d lé Mo 41 (si d lé viyò). 

1 Le tableau se fonde génért sur le pre- 
mier groupe JE LE de la q. 777. Le second 
groupe a la méme forme que le premier dans 
toute la zone propr! wall. et le s. du Lx (sauf 
Vi 2, 25 gu lu et Vi 27 gèll | = gè ll]. Dans Po. 
où «reconnaitrais » commence par une voy. 
(type +èrconètrè), comme «voyais » se ter- 
mine par une voy., le second JE LE est sou- 
vent èl, d l, ou encore žė ll; èë l... Cf. a. 

Autre? q. consultée : q. 1161 (4, 83) «je 
le lis; nnous le lisons; l'as-tu lu?» (Nous 
LE = 'jeie le" dans le se. : c. 21) : var. 

diverses ; pour d- et ÿ- à l'o., et aussi pour la 

voy. en C divers pts. Notons : Ni 19 gèl, W 10 
gal, B 44 gèl ou gi l, B 33 gòl. — Dans «l'as- 
tu lu ? »», le pron. est régulièrement / [sauf 
parf., à ! o., quand on répond "(est-ce que) 
tu l'as hilu ?" : dans ce cas, on peut avoir H 
entre vopy.]; cf. a. 

La q. “497 (4, 19) «nous le croirons quand 
nous le vverrons » donne aussi “je le” dans le 
s.-e.; unae var. à noter : Ne '22 ge l. 

a. Devvant voy., en téte de la phrase, le 

groupe JWE LE se réduit aussi à "je P? ("ej l^... 
a ro., jj V" à l'extrême o.), mais la voy. de 
JE restee ce qu'elle est normalement devant 
cons. : €. 12. Cependant, dans une vaste 
zone Br-— Nm —centre Lx, on a gèl, jòl comme 

ci-dessusis. Localisations d’après q. 492 (4, 15) 
«je laii déjà entendu », 1383 (4, 110) «je 
Pai suivivi », 795 (4, 47) «je le vis [on traduit 
"je l'ai vvu’, sauf au n.-e. : c. 114] à son der- 
nier voyyage » (on retient seult les pts ou la 
voy. du 4 groupe diffère de celle de JE, c. 12) : 
gel Ch 772; Ni 85, 98, 107; Na 1, 44, 69-135; 

Ph 15-442, 53; Ar 1; D 7-30, 36-96, 118; 

W '42; LL 19, “32, 43; Ve 1, 6, 8; Ma 4; Ne 4; — 
gòl D 1401; Ma 1, 35-53; B 21 (Roumont); 
Ne 9; —- noter en outre gèll Ch 88, '36, '54, 

61; Ni 389, 61, 112. Dans les pts limitrophes, 

on relèvwe parf. la coexistence de ces types 
avec "jee l'". || Dans lo., LE est souvent U 
entre vooy. : les pts extrêmes où l'on a U 
sont, verts l'e., Ni 39, 61, 90, 112; Ch 83, '36, 

'54, 61, "64; Th 24, 46, 62, 72; Ph 6. 

p. IL((S) LE. En tête de la phrase, q. 1381 
(4, 108) ) «il faut le suivre >, quand LE est 

avancé cdevant «faut », type “il le f. s." : 
èl W (géénért); H (id. L (id.); Ve 6, 8, 26; 

Ma 2, 44, 9, 51; — yèl L 82; Ve 1; — yèl 

Ni 17. 
A Pinntérieur, q. 1952 (4, 224) «je veux 

qu'il le rrecoive » (lacunes) : le pron. IL garde 

génért saa voy.; mais kèl D 46; W 18-80, '32, 

'42, 59-666; H (génért); L (id.); Ve 1, 6, 24, 26; 

Ma 19, 224 | kal W 10 | kol Ma 42 [?]. Noter 
que kèl y pourrait s'interpréter "que le”, avec 
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omission de IL: cf. e. 81, 59. — A lo., con a sou- 

vent “(e)”. 

A l'intérieur, q. 1973 (4, 236) ««s'ils le 

voyaient », avec ILS au plur. après: «si»: 

le pron. ILs garde génért sa voy. "mais sèl 
Na 6; W 13-35, '36, '42, 63, 66; H 11, 8, 21, 
37, '89, ‘49, 46, 67; L (génért); Ve 8,, 32, 34; 
Ma 3, 4 | sièl H 49, 53; Ve 6; Ma 2, -4 | siyèl 
W '8; H 2, 50; L 94 | siyal W ‘9, 110 | syèl 

W 1, 89; H 68; L 43; Ve 1, "15, 31. -— Noter 

s i v vérôt To 7, avec assimilation de 1! le à v-. 

y. NE LE. En tête de la phrase :: q. 397 
(4, 13) «ne le laissez pas crier comrme ca ». 
Formes génért parallèles à celles de JE LE : 
+nèl, *nol, “nu D... Noter : nel To 6; | lès lé 
nè kriyi To 7 | nèl ou èn lé "laisse..." Tco 13 | nèl 
ou n lé To 27 | nèl To 37 | nèl To 48 | nél 
To 99 | nèl A 12, 37 [nel A 50 | nèl Mlo 9 | nél 
Mo 17, 23 | nel Mo 37, 42 | nèl Mo 44 | nèl 
Mo 58-79; S 1, 13-29 | nel S 31 | mél S 36, 

37; Th '2, 5, 14, 25; Ni 61, 112 | nal W 10 | nèl 

H '26; Ma 42; B 2-3 [? cf. ci-dessous] | ni | 
B 23 | nòl B 24 | në l Ne 22 | nòl Nee 26. 
A l'intérieur de la phrase : q. 1970) (1, 241) 

«nous ne le revimes plus ». Donnéées irré- 

gulières : au n.-e., type identique à celui du 
fr., et le groupe, étant devant cons. a la 

méme forme que ci-dessus; ailleurs, "nous 

ne l'avons plus revu’, et le groupe, étant 
entre voy. se réduit normal! à tœ P. 
Noter “nous nè ll "avons" Mo 58, 78; Ni 36, 

39; — en outre né 1 B 2, '3. 

$. DE LE. A l'intérieur de la phrase devant 
cons. : q. 1966 (4, 234) «..., j'eus le plaisir 
de le voir ». Formes parallèlés à celles de 
JE LE. Noter d li Ph 16, d lu Ne 60. 

Devant voy. : q. 493 (4, 16) «je serais bien 
aise de l'entendre ». Réponses irrégulières, 
parce qu'on traduit ‘aise’ ou “content”; en 
outre, trad. détournées : "je voudrais bien”. 
Après voy. et devant voy., on a normalt 
+d P. Après cons, DE a une voy. Noter : 
+dèl Na 44; Ph 42; D 15, 30, 58; Ne 26. | “dol 

Ph 33; Na 127, 135; D 7, 25, 36-40, 68, 72, 

96, 113; Ma 1, 35-46. | “dè IP "entendre" à 

Po. Pour +dèl et +dol, dont la voy. ne con- 
corde pas avec la voy. caduque locale, cp. 
€. 4 DE LA (+ eons.), où l'on a des types 
identiques ou analogues sous l'infl. de pv. 

36. LES. Personnel régime. 

€ ALF 12, 535. 

4, 550-2. 

Bnus., Eng., n° 9€05. FEW 

€ Le pron. LES a génér! la mênne forme 
qu'en fr, +lès (lè devant cons., léz: devant 

voy.). A l'extrême o., cependant, la voy. est 
plus ou moins fermée. Entre voy., Île pron. 

peut se réduire à +Ps- (Iz), sur l'ensemble du 

territoire, semble-t-il. Dans le n. de ILg, dans 

Mo, et aussi au centre du Lx, on a. un type 

+l'zès (var. tezès) qui résulte d'une «contami- 
nation +l's- + +lès. 

Les groupes formés d'un monosyllabe à 
voy. caduque + LES ont souvent wn è ou 

un o anormal, comme ceux en LE (c. 85); 

on n'étudiera ici que JE LES : cf. a. 

1? LES après voy. et devant cons. : q. 330 
(5, 18) «ga les fait gonfler ». Génért +lès, 
lé, sauf : +lés... : lé To 1, 27, 99 | le: To 78 | 

«lè » [?] To 58. || +Pzès, Ië Mo 17; W '8, 

'9, 10, 21, '42, 63, 66; L 14, '16, 35, 39, 45, 

61, 87; B 28; Ne 26. || tzzès, zz W 13. La 

q. 330 offre de nombreuses lacunes, surtout 

vers Po. : on traduit "elle est *entonnée”. 
Pour combler les vides, on peut recourir à 

q. 1944 (4, 217) «il fallait les laisser où ils 
étaient >x; noter que, dans W et L, on a +èlzès, 

tèzzès, types qui représentent rr LES ("il les 
fallait laisser" comme "éi représente IL LE 
dans les mémes questions (c. 35, 8). La q. 1944 

donne génért +lès, lè, sauf "les, le Ph 79, 

84. || és... : lé No 1; To 6 | «lés » To 1, 
99 | le To 73, 94; Ch 4; Th 46 | lè To 7, 78. || 
tlés : «lé » To 58; A '18. || +Pzès, lzè Mo 58, 
79; Ma 12. || *élzés, èlzè W 10, 30, '39, '42, 63; 

L 1, 14, 85, 39, 45, '50, 87 (partout èlzè 

"fallait laisser", litt. ‘il les f., mais "il 

f." èlzè 'laisser' L 39, 87). || *ézzés, èzzè 

(= "il les f. 1.7) W 18; L 61. 
A Ni 1, d'après CorrENs, Gramm. 58, 

+l'zès existe aussi, à côté de ès. Les types 
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*lzés et tzzès n'ont probt évincé nulle part, 
même devant cons., la forme oredinaire +lès. 

Autres q. consultées : 82 (55, 227) «ils 
pourraient se gáter si vous les laissiez de- 
hors > (l'élision de vous dans si v lè empêche 
Droht +Pzés d'apparaitre en certains pts); 
noter lzé A 60; Mo 17, '29; L 14,. '16, 39, 45, 
87, 90; W '42 | lzé To 99; Mo 64. || lè Mo 41; 

938 (2, 52) «...il faut les «démèler > : 
noter lzé Mo 17 | èlzè [= il les £. d.] W '52; 
L 7, '16, 50; ` 

254 (4, 8) «nous les pèlerons »» 
Mo 42. 

Les q. 1608 (4, 146) «les voilà «qui finissent 
de couper leur bois » offre un cas particulier : 
cf. voiLA dans un vol. ultérieur. 

29 LES après voy. et devant vioy. : q. 405 
(5, 78) «on les entend miauler:.... ». Génért 
+lès-... ou +Ps-; l'élision, qui estt prob! pos- 
sible un peu partout, est attesttée aux pts 
suivants : To 2, 27, 28, 39, 48, 7:3, 78; À 20, 
37; Mo 17, 37-44, 64; S 31; Ch 146; Th 5, 24, 
46; Ni 1, 20, 85; Na 109, 116; Din 33, 45, 69, 
86; Ar 2; D 34, 86, 40, 58, 81, 916, 113, 120, 
132; W 1, '8, 10, 30, '39, '42, "52, 68, 66; 
H 2, 8, 26, 37, 46, 50, 67; L 2, 7, '16, 35, 
45, 85, 87, 101-114; Ve 40; My 2,, 4, 6; Ma 1, 
20, 29, 39, 42, 43; B 9-19, '14, 15, 22, 23, 
28, 83; Ne 14, 15, 26, 76. Noter zz W 13, et 
o lléz "entend" Ni 112. — Ala q. 11939 (4, 215) 
«nous irons les voir », dans rép. "nous les 
irons v.^, zz W 18 et L 45. 

«. JE LES. Devant voyelle : q. 1995 (1, 
247) «je les ai fait sauver ». A ll'extréme o. 
seulement (No, To...), le groupe JE LES se 
réduit à 'j' les-", comme il peut le: faire en fr., 
par élision de JE. Ailleurs, on a ((ou on peut 
avoir, semble-t-il) communémemt "je l's- 3; 
seulement, on a souvent une voy. particu- 
lière, différente de la voy. cadluque et la 
même que dans JE LE (c. 85); au lieu de 
+dji l's-, *dju Ps-.. on a +djèlls-, +djols-, 
ou, sans aucune élision, +djè lès-:, +djo lès- : 
gèlz Ni 85, 93, 98; Na 1, 28, 69, 79, 99-185; 
Ph 16, 42; D 15, 34-72, 81-96, 113; W 1, 
3, ‘8, 10, 21-66; H 1-21, 37, 3:8, "on ‘45, 
46-50, 67; L 1-19, ‘32, 35-101, 113, 114: 
Ve 8, '15, 24, 26, 34, 85, '36, 41, 42, 47; 
Ma 2-19, 24, 29, 48, 53; B 4, 12, 16, 22, 24, 
27; Ne 4, 26 |gelz Ni 19, 20 (Ardeevoor) | gèzz 

: noter lzé 

113 

W 13 | jolz D 101; Ma 35-89, 42, 46 || gè 
lèz Ph 15, 16, 38, 42; Ar 1; D 7, 25, 73; 
Ve 6 | $o lèz Ma 51; B 21; Ne 9. Noter en 
outre : gè llèz Th 62 (avec l) | dè lz Mo 42 | dé 
lz Mo 41 | éd z Mo 20 | d z Mo 17 | èlz Mo 64 
[?] | «e$ z» A 60 | š z To 7. Pour ge lèz, ğò 
léz.. avec LEs dans sa forme pleine, et pour 
le z de Po., qui est réduit de lz, ef. ci-dessous. 

Devant consonne : q. 140 (2, 1) «... je les 
connais ». Dans ce cas, LES garde sa voy. 
Quant à JE, qui devrait conserver sa voy. 
ordinaire, puisqu'il n'y a pas de contraction, 
il a souvent la voy. de la forme contractée: 
JE LES + cons. est parallèle à JE L' + voy. : 
c. 85, a. [Entre crochets, compl. d’après 
q. 772 (4, 36) «je les fais pleurer »]. 

jé lé Na 101-112, 127, 129, 135; Ph 15, 
33, 42, 53; Ar [1]; D 7-30, 36-40, 58, 68, [73], 
81, 84, '100, ‘109, 113; L 19, 35, [/43], 87; 
Ve 6, 8; Ne [4], '5 | do lè D 46, '74, '91, 101; 
Ma 85, [39], 40, 42, 46, 51, [53]; Ne 9. [| Noter 
en outre, pour les types lzè, zè... : gèlzè W '8, 
'9, 10, 30, ‘42, '56, [63], 66 ; L 14, '16, 85, 39, 
45, 50, ‘75, 85 (qqf.), [87, 101, 106] | gèzzè 
W 13; L [61]. || ge lzé Ni 72; B 28 | ju lzè 
Mo 44: ji... Mo 17 | di Ià S [1] | dé lzé Mo 
41 (ou -è 772) |èd zé Mo 42 (ou -è 772) | d zé 
Mo [17] | é£ z A 60 | d z (é fé) Th [5]. Ajouter 
gèlè D 64 et Ne 26, gòlè Ma 86 et B 21, q. 2010 
(4, 246) «nous les cuisons ». 

Dans l'ensemble, l'aire de gè lè, ğò lè coin- 
cide avec celle de gè P, jò P, e. 35, x (zone 
hachurée). Noter ici gè lè L 35 et 87. 

8. DE LES. Après voy. et devant cons. : 
q. 97 (1, 178) «il est temps de les cueillir ». 
Le groupe étant précédé d'une voy. (tè...), 
on a génért "d lè” (t lè Ve 24). Notons : dèlzè 
L 14, '16, 35, 61, '75, 87, ‘90, '99 | dèzzè 
W 13 | dé lzè Mo 44 (ou d lè); Ni 72; B 28 
(ou d lè) | dé lzé To 99 | dé hé A '57 | d zè 
À 60; Mo '29. En divers pts de Nm et aussi 
de Lx, on a dó lè : Na 127; Ph 33; D 7, 68, 
72, '100, 113; Ma 1, 35, 36, 42; Ne 16; — 
mais ici, dò = p.-ê. «du >, c.-à-d. «de + le » 
(art. déf. employé devant l'inf.: Rem., Synt. 1, 
124-5). 

L'extension de la voy. o dans +do lès, 
+djo lès, ete., explique p.-ê. la forme Ho 
'tu' : c. 16, VII. L'aire de +djo lès et celle de 
+to coincident plus ou moins. 
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37. LUI. Réggime indirect conjoint, devant consonne. 

Q. G. 1462 (Q. IP. 4, 116) «je le lui dirai, à lui, à elle »!. 

+ ALF 785 (et que nous lui reendions), 786 
(il hu a) 411 (dise lui) BBRUN., Enq., 
n% 935-6. FEW 4, 550b. 

+ A côté du type li (avec i lonng ou bref 1), 
a. fr. li, lat. illi, qui est probtt connu par- 
tout, on en reléve divers autres, qqui sont tous 
localisés à Vo. : *Ili..., avec doubblement de I 
(cf. e. 33, 20); +lyi... et +yi; +lwwi (= fr. lui; 
en un pt). Noter "ie... dans Ni co. 

A la q. 1462, on traduit génért " "je lui drai". 
sans LE (REw., Synt. 1, 229). LLa remarque 
vaut même pour les types aveee deux l et 
pour +lyi, comme le prouve le f fait que ces 
types servent à rendre LUI seul : aux q. 1022 
et 19511, 

= A. I. +H : li No 1-8; To (6-24, 73-94; 
À 12; Mo 64; S 6, 10; Ch 4, 633; Ni 88, 45, 
61, 85, 93, 107, 112; Na 1, 19, ' 20, 80-135; 
Ph 6-69, 81, 86; Ar 1, 2; D 77-72, 81-136; 
W 3, 8, 10-35, '36, '39, 59-66; HH 1-68; L 1- 
116; Ve 1-31, 35-47; My 2; Ma 11-53; B 4-12, 
14, 15-83; Ne 4-20, '23, 24-76; VVi 2-18, “21, 
22, 25, 35, '86, 48-47 | S 1,, 36; Th "2; 
Ni 17, 19, 20 (li Ardevoor) 228; Na 80; 
Ne 31; Vi '1, 13, 37, 38. || “li : li ï No 3; To 1, 
2, 18, 27-58, ‘71, 73, 99; A 1-112, ‘18, ‘20, 
28-50, '52, 55, 60; Mo 1-42, 64: S 1-31, 37; 
Ch 16-83, 63, '64, 72; Th '2, 5, : 24, '82, 58, 
62, 72; Ni 1, 2, '5, 6, 26, 45, 61-805, 90, '97, 98, 
112; Na 6, 19, '20, 22, 23; Ph 455, 69, 79-84; 
Ar 2; D 25, 68, 73; W 1 (12), '422; H 88, '39, 
53, 69; L 29, 116; Ve 31-34, 377, 39, 41-44; 
My 1, 8-6; Ma 20, 51; B 2, '3, 55; Ne 20, 24, 
31-33, 47, 60; Vi '1, 8, 13, 27, 85-238. 

IT. “Mi: li Ph 15, 54. || +ili : SS 36; Ni 90 | 
(q. 1022) To 43, 48, 58, '71 (Il); A '18, '20, 
"52, 60 ?, 

III. +]... : lé Ni 36-39, 61 (qq. 1951) | la 
Ni 11 3. 

= B. I. yi : lyt S 36 (q. 10022); Th '2 
(q. 1022). || +1yi : lyi Mo 17 (q. 19951), 44, 58, 
79; S 37; Ch 26, 38, '36, 43, '54;; Ni 107 4, 

II. +y : yi Th 25, 29, 46, 62 (jj? i [?]), 78, 
82 | yï Ph 6 (q. 1951). || +yi : yi AA 44; Mo 20 

(mó i q. 1951 [?]) 37; Th 5 (i fé yi q. 1951) 
14, 25, 29, 48, 4€, 54, 64, 78 5. 

= C. +lwi : lwi Mo 64 (q. 1951). 

1 Autres q. consultées 1022 (4, 73) 
«il lui prend souvent une lubie» et 1951 
(4, 228) «il faut que nous lui rendions son 
argent ». Nombreuses var. de longueur pour 
- final; la c. utilise les mêmes signes pour les 
formes avec -í bng et pour celles avec -i 
bref. 

2 On a noté (ili, avec un l facultatif, à 
My 6, à la q. 1462, comme aussi à la q. 1582 
« dis-le lui > (cf. 3); mais le premier l corres- 
pond probt à LE. 

? Ce type fait penser au plur. +led leur": 
c. 38; mais n'est-ce pas plutôt une var. de +li ? 
Comme celui-ci perd sa voy. devant voy. à 
Ni 38, 61 (cf. x) on peut se demander si, 
à la faveur de cette élision, une voy. eaduque 
ne s'est pas substituée à la voy. normale i; 
mais, dans l'o. de Ni, la voy. caduque ne 
saurait se confondre avec d : cf. t. 1, ©. 54 LE. 

* Type difficile à expliquer : croisement de li 
avec yi (B. II) ou avec ly, forme prise par li 
devant voy. (cf. a) ? Le y se trouve aussi dans 
LEUR (c. 88). 

° yi : probt réduction de lyi? Influence 
probable de "y" employé pour "lui" : cf. a, 
q. 702, “ga iy al, "ca y a": «ga lui a 
(échappé) ». 

a. LUI, méme cas, mais devant voy. : 
q. 702 (2, 43) «...ga lui a échappé des 
mains ». Souvent, la voy. s'abrége et méme 
passe à y : *li (au lieu de li, li) No 1; To 24, 
73, 94; S 6; Th 53; Ni 1, 45; Na 80, 49, 69, 
79, 99-109, 116, 129, 130; Ph 42, 61, 81, 86; 
D 25, 40, 136; W 13, 63; H 8, 88, 49, 53; 
L 4, 19, 29, '82, 85, 48; Ve 6, 24, 35, 42, 47; 
Ma 2, 12, 20, 35, 36, 42; B 4, 11, 12, 16, 21, 
23, 28-33; Ne 4, 11-16, '23, 24, 48, 51, 57, 
65, 76; Vi ‘1, 6, 8, 16, 22, 25, 27, 85, 88, 
47. || ly To 58, ‘71; A '13, 18, 28; Mo 44; 
Ch 26, 27, 48, '54, 63; Th 24; Ni 1; Na 6; 
Ph 6, '11, 33, 37, 45, 53, 54, 69, 84; D 86, 
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68, 81, 84, ‘85, 96; H 69; Ve 32, 34, 44; 

My 2, 6; Ne '17, 33, 39; Vi 433. || Inversement, 

*H (au lieu de li): A12; Ni 1112; Ve 41; B 2,73. 

Souvent, entre H... et a, y dde liaison; en qqs 
pts, z : liz a S 1, 13, 19, 29; Nili 1, 33 (li) | lé z a 
Ni 36. Noter "ca dy a^ A 444, 55 et Mo 87, 
41 (i a), 655 "ça y-a" dans TTh en général et 
à Ph 45; "ga lu a^ Ni 39, "céa l a` Ni 38, 61. 

Attestations supplém. de *lii : A 60; Mo 58, 
79; S 37; Ch 33; Ni 107. Enn outre, lly S 19 

(ou li z), 

Même cas q. 1880 (3, 187) - «il lui a jeté un 

caillou ». Var. sur la longuevur de z et sur le 
passage de ï à y. On a ly en dde nombreux pts, 
qui ne sont pas toujours les maémes que q. 702; 
ainsi à Ch '64; Th 14, 53; Ni: 2, /5, 28; Na 49, 

112, 130, 135; Ph 86; D 34, 440; Ve 39; My 4; 

B 28; Ne 48, 51, 65. Noter cen outre : liz a 

‘lui a’ Ch 16; S 29 | Ez a S 113; Ch 4 | là za 
Ni 38, 89 || lyi Ch 61 | hà CCh 28 || à yi a ‘il 
lui a' A 55 |i iy a À 60 | à lly a A 18. En de 
nombreux pts de lo., onai yy a "jeté un c." : 

No 2, 3; To 2, 7, 24, 28, 733, 94; Th 25, 43, 

46, 64, 78, 82; — il faut pprobt interpréter 

il lui a j. un c.', en considérgant i y a comme 
une réduction de i ly a (cp». cependant il a 
"j. un e." Th 54, sans LUI). 
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B. LUI rég. ind. tonique, postposé au verbe: 
figure seult dans l'enq. à la q. 1582 (4, 136) 
«dis-le lui». On traduit génért “dis-lui”, 
sans «le». +li.. couvre presque tout le 
territoire, mais il a plus souvent une voy. 
bréve que devant le verbe et devant cons.; 

l'alternance *i Li dit — *di-11 qui existe à L 1 
(DL 368) doit étre assez répandue; on a 

*li en divers pts où le pronom n'est pas donné 
avee voy. bréve par le tableau ci-dessus : 
To 24; Ch 4; Ni 17, 19, 45; Ph 86; W 21, 85, 
'86, 63 (lé); H 8; L 1, 19, 94, 106 (ou li), 113; 
Ve 1, 8, 24, 88; My 2; B 7, 15; Vi 2, 46, 47. 
De-ci dela, li au lieu de li. Autres types : 
lli S 29 | lli Mo 41; Ni 1 | (D)? My 6 (cf. n. 2 
ci-dessus) || lyé Mo 79 | lyi Mo 58; Ch 33, 43, 
63; Ni 107, 112 || llyi Ch 61 | lyi S 81 | lle 
Mo 44 || yi Mo 37; Th 54, 73 | yï Mo 23, 79 | 
yi Mo 17, 58; S 36; Th '2, 5, 14, 25-46, 64; 

Ph 6 || lé Ni 38, 39, 93 | le Ni 11 || di lè 
lwi No 2. Selon toute vraisemblance, les 

formes contenant deux / représentent sim- 
plement LUI (et non LE LUI), comme celles 
qui précèdent le verbe : cf. début de la 
notice. 

38. LEUR. Personneel régime indirect, devant le verbe et devant consonne. 

Q. G. 326 ((Q. P. 4, 9) «on leur donnera du fourrage »!. 

€ ALF 761. Brun, Eng. n 908. 
FEW 4, 551. 

€ Deux grandes familles de formes 
à l'e, le type *i(é)zt, issu «de l'ancien +lés, 
qui était courant dans lance. fr. de nos ré- 
gions et qui n'est plus attéesté en w. qu'à 
My 4 et 6; à lo., “leur” ett ses succédanés 
+lyeú, +yeú... Contaminationss : +Pzeú, +ledzi... 
Parfois formes multiples; :ainsi, à My 1, 

lzi, lzi et lé (léz devant vvoy.). Le 2 final 
qu'on trouve dans tout l'e. cest pris au sg. li 
lui ou représente l'adv.. «y» REM., 
Synt. 1, 196, n. 1. 

= A. I. “lès : lé My 4, 66. 

II. +lèzi... ? : lézi Na 49, : 84; D 110; L 66 

(q. 1468); Ma 20; Ne 16 (q. 14463), 60 (q. 1461), 

69; Vi 18, 16, 18 (q. 1463), 22, '36, 43, 46 | 1 
Ni 19 | -i Vi '1, 21, 27, '32, 37, 88. || +Pzâ... ? : 
ki Ni 6 (ou lézi) 19 (q. 1468), 85, '102; 
Na 1, '20, 30, 59, 79-101, 109 (ou lazi), 
112-129, 135; Ph 38, 53; D 7-36, 40-101, 
110 (q. 1463), 118, 123-136; W 1-10, 21-66...; 

H 1-69... 3; L, 1-116...; Ve 1-81, 35-47; My 2, 8; 

Ma 1-53; B 2-33..; Ne 4, '5, 9-20, '22, '23, 
24-63, 69 (q. 1463), 76; Vi 48 | - Ni 17, 20 

(-1 Ardevoor), 28, 80 | -i Ni 2, 26, 28 (q. 1463), 

45, ‘97, 98; Na 6, 19, 109 (q. 1461); Ve 6, 

32,34,37, 89; My 1, 4. || +221 2 ( — Izd): 228 W18, 
52; L 61 (q. 1463) *. 

= B. I. a. +leú... : lé, lé No 1-3; To 1-6, 

18, 24, 37, 43-58, ‘71, 73-94, 99 (lé q. 1463); 
A 1-7, 10, 12, 18, 18, '20, 28-44, 50 (q. 1468), 
52, 55; Mo 1, 17-41, 44-79; S 1, 13-37; 

Ch 4-98, 43, '54, 68, '64, 72; Th '2, 5-24, 
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‘82, 53, 62, 72, 82 (q. 1463); Ni 1, '5, 111, 

"25, 33, 36, 39, 45 (q. 1461, -63), 61, 72, €90, 

98, 107, 112; Na 22 (q. 1461), 28, 44, €69, 

107, 109, 180; Ph 6-16, 87-45, 54-81, £86; 

Ar 1, 2; D 38, 120; My 1; Ne 65 | lé To 227, 
89; Ni 88 | la To 99 (q. 1463) | lē A 37 (ou 
lé); S 10. || b. lye Vi 855. || c. +lun 8 : : lè 
To 28 (q. 1463); A 50; Mo 9; S 6, 10 (q. 14683). 

IL. +leúr : lér Th 82; Ne 63 (q. 1463)... || 
+lér : lær No 1 (q. 1461); To 2 (1463), 7. 

IH. +lyeú” : lyé, -æ Mo 42, 44 (q. 14661, 
-63), '57, 58 (q. 1468), 79 (id.); S 37 (idd.); 
Ch 88, ‘36, 43 (q. 1463), 61; Th '2 (q. 14683). 

IV. a. *yeü? : yé, -é A 60 (q. 14683); 
Mo 17 (id.), 37 (id.), 41 (id.), 79 (q. 14651); 
S 31 (q. 1463), 36 (id.); Th '2 (id.), 5, 114, 
25-46, 54, 62 (q. 1461, -63), 64, 73, 82 (q. 14651); 

Ph 6 (q. 1461, -63). || b. +yun* : yé A ^44 
(q. 1461, -63). 

V. a. +Pzeti#: Ië, - Ni 45 (q. 1461, -653); 

Na 22, 28 (q. 1461, -63), 59 (q. 1463), 1107 
(q. 1461, -63), 185 (q. 1463); Ph 16 (id.), ` 87 
(q. 1461, -63), 42 (q. 1463), 84; D 38.. || 
b. Hzó, " Vi 47 (q. 1461, -63) | «li souu > 
Vi '84. 

VI. a. +leüzi... ° : lézi Ni 6; Na 109 ((ou 
liy; Vi 2-8, 18, 25 | -i My 1; Vi 13 (q. 14661, 
-63). || b. lydzt 10 Vi 85 (q. 1461, -63). ||| c. 
lò, gi 1? Vi 47 (q. 826) 14. 

1 Autres q. consultées : q. 1461 (4, 1115) 
«jai eu de la peine à le leur faire conm- 
prendre » et 1463 (4, 117) «je le leur dirrai, 

à eux, à elles »; à ces q., LE ne se traduit poas; 

pour JE LEUR, cf. a. 
? La longueur de - final doit être asssez 

flottante, comme dans lè, e. 87, mais monins, 

semble-t-il. lei, c’est surtout dans le n..-e. 

qu'on reléve une var. avec -? bref à la q. 14663 : 
Ve 37, 89; My 3; B 2, 3. 

Les types +lèzi... et +Pz8 coexistent génaért 
(exc. : Ni 6, Na 109; cf. n. 9); +lèzi... epbres 
voy. s'abrège en */eí..; il n'en est auttre- 
ment, semble-t-il, que dans Vi. A côté de 
ces f, le lg. en connait une autre avec: è- 

initial, comme pour LES, c. 36 : tèki. Cf. IDL 

368, et voy. «. 

3 A H 69, on a lzï q. 1461, mais lé q. 3326 
(erreur de l'enquéteur, originaire de Th 24: ?). 

* Cf. le type +ezés ‘les’, c. 36. 
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` 5 Diphtongaison de & à 
dans VI.b. Cf. n. 9. 

$ Nasalisation étonnante de la finale. 

7 Les types +lyeú et +yeú sont parallèles 
a rlyi et tyi de la c. 87 LUI. Le second doit 
procéder du premier (ly > y) : ils coexistent 

dans divers points, p. ex. à Th '2 (du lye 
ou du yé diré, q. 1468); mais y est difficile 
à expliquer : analogie avec lyi ‘lui’ (cf. c. 87, 
n. 4)? ou infl. de *yeüs' ‘eux’ (cf. p. ex. 
djè yeú diré a yés Th 62) ? Il est curieux de 
constater que lyé et yé apparaissent à la 
q. 1463 en divers pts où on ne les a pas à la 
q. 326. 

8 +Pzeú (var. +lëzeñ : GRIGNARD, BSW 50, 

456) < +leú + +H(è)zí : croisement à la limite 

des deux types, ainsi que paraissent l'indi- 
quer les localisations. 

9 Comme +Pzeú, les types rangés sous 
B.VI résultent probt d'une contamination 
Heû + tli. A Ni 6 et Na 109, on a lai 

et lézi; on ne peut considérer que le premier 
est abrégé du second; c’est le second qui doit 
procéder du premier par infl. de +leú. 

La f. lizò, de Vi 47 (V.b) paraît être une 
métathèse de lò, gi (VI.c), mais elle est aussi 
plus ou moins parallèle à +l'zei. 

10 Pour la diphtongaison à Vi 35 et 47, 
cp. t. 1, c. 17 CHEVEUX, ttek’ fieus et +tchavow. 

Pour les formes de Vi en òw, «-ou», voy. 
c. 55 LEUR possessif, notamment B.IV. 

H On n'a pas retenu les f. suiv., qui pa- 
raissent suspectes : li? Ni 28 (q. 1461) 
lé (ou lé) Ni 88 (q. 326); li Vi 46 (q. 1463 
seulement). Pour ce dernier pt, cf. BRUN., 

Enq.,l. c. : li dans la méme phrase au pt 66 
(Issancourt, prés de Mézières). 

Vi 35, comme 

a. JE LEUR : q. 1468 «je (le) leur dirai... >. 
La voy. de JE se comporte comme dans 
JE LES, C. 36, a : combinaisons gèlzi, gèzzi 

(W 18, L 61), golzi, gèlzé (Na 135). Noter ll 
dans "je" Hë "dirai” Ni 90, Ph 54, et aussi, 

q. 1461, dans a llé Ph 54, 61, et dans a llyé 
Ch 43. 

B. LEUR + voy.: ne figure dans au- 
cune q. En cette position, les types +leú..., 
+lyeú et +yeú (B. I, III, IV) doivent commu- 
nément se lier en -z. Voy. gèyé ós [litt. hâte] 

a yéz atasi Th 62, q. 1461. 
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39. SE. pronom réfléchi. 

Q. G. 1392 (Q. P. 2, 61) «se battree à coups de poings », ete. 1. 

€ ALF 191, 754... BRUN, Eng., n» 1434. 

FEW 11, 857-8. S 

+ Le pron. sor n'a pas de correspondant 
en B. R. : il se rend par ui” (a). Quant à 

, il comprend, comme en fr., la cons. s 
à une voy. eaduque (qui fait défaut lorsque 
l'élision est normalement possible : à s a 
"lavé" et i s “lave”). On ne s'occupe ici que 
des f. pleines de sE. Elles sont parallèles à 
celles de LE (t. 1, c. 54) : si dans la zone li, 
su dans celle de lu, ete., et tès”... dans celle 

de *él... (o. et s.). Noter seulement, dans l'o. 
du domaine lg., un type tis, tì- : dans la 
méme zone, on a aussi tim? ‘me’ (e. 13, a), 

sit? ‘te’, tiv ‘vous’ (e. 25, w, 89), tin ‘ne’ 

(c. 75...); sur ces formes, cf. WARNANT, 
p. 25, n? 26. Le type tis’... coexiste prob! 
partout avec +si..., comme dans Vo. tès.. 
parait le faire avec +sé... 

Noter, en deux points de Ni, une substitu- 

tion extraordinaire de "LEUR à “SE”: type C. 
Comp. c. 87 LUI, type +ë dans la méme 
région. 

= A. L. *si : si Ch 27, 28, 43, 61, 72; 

Ni '25, 85; Na 44, 49, 69, 84-129, 135; Ph 15, 

33, 42, 53; Ar 1-2; D 7-101, 113; W 1, 30, 

35, '36, ‘39, 49, /45; H 8, 49-69, 74; L 1-14, 
29, '82, 85-48, '50, 61, 66, ‘71, '75, 85, 94, 

101, 106-116; Ve 24 2; Ma 1, 8, 4, '5, 9-58; 

B 4, 7, 11 (Steinbach), 12, '14, 15-27; Ne 4, 

9, 20 [?], 26. || *si : sé, sé, si Ch 88; Na 1, 
19, '20, 22-30, 49, 59, 79, 130; Ph 16; W 59; 

H 1, 21, '28, 38, '39, '42. 

II. *sé : sè To 13; Mo 64; Th 64; Ph 61, 

69-84; My 3 
III. *su : su D 110; L 19; Ve 1-47; My 1, 

2, 4; B 6, 9, 11, 28, 30, ‘32; Ne 11-20, '23, 24, 
26, 38, 89, 47, 49, 60, 63; Vi 2, 
'21, 22, 25. || *sü : 
D 120-132; My 6; B 5; Ne '22, 81; Vi 6, 8. 

IV. *sé : sd, sè A 2, 7, 12; Ni 2, 5, 6, 
'9, 14, 17-20, '24, 26, 28, 45, '62, '66, 80, 93, 
'97, 98, ‘102; Na 6; D 123-186; W '2; B 2, 
'8; Ne 82, 48, 44, 51, 57, 69. f 

"12, 38-18, 

sé, sü Ni 61 (ou sa) Hr 

= B. I. tis? : is Ch 28, '36, 43; D 345 

W 1, /8, 10, 13-80, '32, ‘39, '42, '60, '70; 
H '2, 8, '45, 46-58; L 4, 85, 45, '75, 85, 87: 
Mía 2-4, 42. || is’ : és, és, is W 8, 59, 63, 66: 
H 2, 21, 27, '28, 37, 69 (ès[?]). 

II. “ès” : ès To 18, 24, 43, 48; A '18, 87, 
60); Mo 1, 20-37, 42, 58, 64; S 6-19, 31, 36; 
Ch 4-26, 63, '64; Th '2, 24, 29-64, 78, 82; 
Nii 1, '10, 11, 83-89, 72, '74, 90, 107, 112; 
Pi 6, 37, 45, 54, 69, 86; B an 33; Ne 26, 
49), 63, 65, 76; Vi '1, 22, 27, ‘32, '34, 35, '86, 
377-47. || tés’ : és To 2; A 1, 12, 44, '52, 55 
(«ces »[?]; Mo 41. 

= C. *leü : Ni 39 lè puy lé vannè ‘les 
po»ules se vannent, c.-à-d. se vautrent dans la 
po»ussiere' (q. 548); Ni 11 è lé bata èl lé zò 
déèskwarné ‘en se battant, elles se sont 

éccornées” (q. 313). 

1 Aux données de la q. 1392, le tableau et 
la. e. combinent celles des q. 548 (1, 177) 

«...; les poules s'épouillent >, 1066 (1, 55) 
«sse mirer dans le miroir >, 1067 (7, 61) « ...; se 
ternir au coin du feu », 1375 (2, 55) «se laver 
la. figure;... », 1401 (1, 74) «le genou; se 
mtettre à genoux;... » 1577 (4, 134) «se cou- 

chier à terre », 1857 (2, 246) «les poules se 
væutrent dans la poussière >, etc. Lacunes à 
toutes les q. : on a régult "re quand le v. sui- 
vænt commence par une voy.; on a souvent 
aussi +5”, à Po. surtout, mais également à le., 

devant cons., notamment q. 1401 devant m 

et q. 1577 devant k. En outre, vers Po., 

diifficultés de coupe : p. ex. sèrwèti ‘se regar- 
der’, q. 1066, = sé rw. ou s èrw. ? 

2 A Ve 24, q. 548 : lè pòy si rôlè ou su kròlè 
èl púsir; les autres q. consultées ne donnent 

quie su. 
3 A Ni 61, LE = lœ, qui est classé sous IV, 

+liè, dans t. 1, c. 54. 

a. SOI : q. 1598 (4, 142) «chacun pour 
son ». On traduit génért r... pour lui”; le type 
“ssoi" n'apparaít qu'en qqs pts, notamment 
à l'extrême ouest : só No 1, To 6; só No 2; 

sòj; To 13; só To 28 | swa A 1, Mo 64; s wa 
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A '18 (ou H) | swè Na 109 (ou li). Cf. e. 27 
LUI, a. 

A la q. 1468 (7, 264) «il me faut compter 
que sur soi-même », on a partout ”... sur 
lui-même”. Seules exe. : s@ No 1 | «soi » 
To 1 | swé Na 109 (ou li); — ssur si mèm To 2 

doit être un lapsus pour ... ili... 

Cf. ALF 220; REM. Synt. l, p. 223. 

B. Dans Po. du Hn et en «quelques pts de 
Th et de Ph, le pron. réginnee réfléchi de la 
3e pers. SE, s'est substitué àà celui des 1 et 
2 plur. : q. 779 (3, 166) «mous nous assimes 
sur l'herbe...» (trad. nous nous avons 
assis... ), 1418 (2, 74) «nouss nous sommes 
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regardés entre bs yeux », 1420 (2, 76) «tu 
te rases... » (qqf. à l'o. "vous se...”), 1394 (2, 
62) «vous vous êtes blessé... >, 1605 (4, 148) 
«je me lève si vous vous levez ». On a "nous 
se”, au moins à une des deux q. aux pts 
suivants : To 48 58, '71, 99; A 1-7, ‘10, '12, 

'13, '18, '20, 2850, '52, 55, 60; Mo 1, 17, 23, 
37, 64 S 6; Ph 69, 79, 86. On a "vous se” 

aux pts suivant: : No l; To 1, 6, 24, 43-58, 
"71, 78, 79; A 1-12, ‘18, '20, 28-50, ‘52, 55, 

60; Mo 1, 17, 26 S 6: Th 73; Ph 69. — Cf. 
ALF 764 et 817 (le phénomène est assez 
répandu dans la zone picarde); BRUN., Eng. 2, 

p. 84 et 287 (quelques attestations : "nous s' 
avons purgés”, "vous s'en irez.."; REM., 
Synt. 1, p. 223-4 

40. EINT. Adverbe ou pronom, devant corsonne. 

Q. G. 1686 (Q. P. 44, 169) «en voudrais-tu ? en voudriez-vous ? », ete. 1. 

€ ALF 807. Brux., Eng... n° 563. FEW 
4, 635. 

+ Le lat. inde, fr. em (à; en liaison, 
án-), a génért, en B. R., des ‘formes diverses 
d’après son entourage phoméétique. Ainsi à 
Liège : è vus ou ènnè vus ‘em veux-tu ?', ènn 
as ‘en as-tu ?', nó nn avè ‘mous en avons’, 
nò nnè vòl 'n. en voulons’ (DIL 240 è 3). Pour 
Ve 89, cf. Rem., Synt. 1, 246; ¡pcour Ni, COPPENS 

è, in, dè, d'in (Gramm. 59); pour le Centre, 
DEPRÈTRE-NOPÈRE in, din; ete. On étudie 

ici EN en tête de la phrase ett «devant cons. ou 
à l’intérieur entre cons. Treoiis types princi- 
paux (4. I-III) : w. +ë, Ix. muér. +a, pic. tin, 
ou, avec dénasalisation, +é, té! (on a des résul- 

tats analogues pour EN prép.. et préfixe); en 
outre, des types longs (B) x +ènnè, tana... 
à l'e. et +din... à l'o. : comtiaminations des 
var. dues à la phon. synt.; «ces types longs 
coexistent prob! partout avec: les types brefs. 
— Pour EN dans les autres possiitions, voy. c. 41- 

= A. I. tè: è A '18 (q. 69));; To 43 (q. 1686; 
e q. 1668) Mo 79 (q. 1686); Ch 33, 61, 
68 (q. 1668), '64 (id.), 72; "Th 24; Ni 2, '5, 
6, '9, 17, ‘25, 26, 28, 45, 80), 85, 93, ‘97, 98, 
'102; Na 1-135...; Ph 15-69), 79 (e), 81, 86; 

Ar 1; D 7-101, '103, 113; W 3, 10-85, '36, 

'45, 59; H 1, 87, 38, ‘89, 58-69, '74; L 1, 7, 

19, 29, 45, 61, $4, 106-116; Ve 1, 8, 24, 31- 

47; My 1-6; Ma 1-53; B 2, '8, 4-24; Ne 4-14, 
16, '23, 24 (è q. 1686; é [?] q. 1668), 31 3. 

II. ta": a Ar 2; D 110, 120-136; B '1, 24 
(a [?] q. 69), "26, 27-30, '31, '82, 33; Ne "l, 
15, '18,.20, '22, 26, 32-49, '50, 51-76; Vi '1, 

2-47... 

III. tin... : ë No 1-3..; To 1-24, 27 (ër 
q. 69), 28, ‘86, 27, 89, 43 (q. 69), 48, 73-99; 
A 12; Mo 1-64, '75, 79 (é q. 1668): S 1, 13-37; 
Ch 26, 27, 63, ‘64; Th '2, 5, 14, 25-82; Ni 72, 
90 (q. 69); Ph 6, 11, '21, 84 | & Mo 64. || +ê: 
ë A 12, ‘18, ‘18 ‘57 | ë A '10, '12; Mo 20 
(q. 69). || +é : é, é To 58, ‘71; A 1-7, ‘20, 28- 
50, '52 (ë), 55 (é. 2), 60; S 104. 

IV. *an : à To 2 (q. 69). 
= B. L a. *énné $: ènnè Ni 17, 20 (Arde- 

voor : e- q. 1668), 28, 45; Na 30, 84; D 15, 
'16, 25, 34, 46, 64; W 1, '2, '8, '9, 10-35, 
'86, ‘89, '42, 59 (¿në [?] q. 69), 73; H 1-68... 
L 1-116... (une fois ènè [?] a L 4 et 94); Ve 1- 
44; My 1, 3, 6; Ma 1-29, 39, /50, 51; B 2, 
'8, 4, 6, 7, 11-15, 21. || b. tinnè... 5 : inn? 
W '42 | énnè W 3, 66; H 2 | énnè Ni 19 | à- 
20 (Ardevoor q. 1686; à Neerheylissem nn). || 
Add. : Pnné : ÿé vò nnè Ni 20 (q. 1668) | è s 
kè vò nnè vôrœ ou nn? v. tu Ph 54 || (q. 69, 
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après voy. finale de "je") gi nnè W ‘42 | ge 
nnè W '2, 3, 35, 66 | fé nnè Ni 19, 20, 29; 
W "19 | jè nnè Ph '47 | dé nnè Ph 54. 

II. tana” : gi f ana dèré B 27 (q. 1608). || 
Add. : gi nna Ar 2 (q. 69)”. 

III. *dé? : dé Ch 4, ‘19, 27, 28, 86, 43; 

Th 24; Ni 1, 11, '24, 33-39, 61, 90, 107 112. 

IV. +din* : dë S 1, 13, 19, 81; Ch 4-26; 
Th 24; Ni 1, 33, 36, 72, "74. || *dé : dé A 1, 
2; S 6, 10. 2 

! Autres q. utilisées : 1668 (4, 158) «je 
vous en donnerai encore un, — une» et 

69 (1, 8) «des pommes, j'en mangerais bien, 
si elles étaient mûres ». Le tableau et la c. 
combinent les données des trois q. Var. nom- 
breuses : à Po., le d init. m'apparait pas à 
toutes les q; à Pe., doublets è et enn? (lg. 
gi vz è ou ènnè, q. 1668). On n'indique le 
numéro de la q. que pour les f. exception- 
nelles ou plus ou moins étonnantes. A la 
q. 69, EN suit génér! une cons., parce que JE 
s'élide comme en fr.; pf., cependant, on a 

+dji 'nmè... : cf. IV, n. 8. — Pour EN et ses 
var., voir, dans un vol. ultérieur, S'EN ALLER, 
VA-T'EN, ete. 

? Les f. brèves de A, To, Mo étonnent : on 

attendrait un des types A. HI. 
3 On a négligé des f. è qui apparaissent 

une seule fois (q. 69) dans Lx s. : Ne 44, 49, 
63; Vi 25, 46 (toutes sont du même enquêteur, 

sauf la dernière). 
* Pour les f. non nasales, ep. t. 1, c. 27 

DENT. 

-caduque qu'on a dans is 

5 +ènnè = +ènn', f. de l'adv. devant voy., 
+è (I). Mais l'explication des deux n fait dif- 

:ficulté. Pour l'extension des nn, ef. c. 41 
IL EN. 

$ L'initiale i-, é-, ê = voy. prosthétique ou 
‘se’, ete. : cf. c. 39 

SE. Ces f. apparaissent aussi bien q. 1668 
(vous en) que q. 1686 (en voudrais-tu ?). Noter 
que les pts ou lon a ces f. ont souvent gi 
nné... à la q. 69 : cf. B. I, add. — La f. nnè 
Ni 20 (q. 1686), en tête de la phrase, est 
surprenante. | 

? tana = Ton, f. de l'adv. devant voy., 
+ a (A. Il). Voy. encore : è s ki tò nna vérò 
B 27 (q. 1686); $ an é ou gé nn é ‘j'en ai, 
i nna ri ‘il en rit” Ne 43; etc. 

Les f. qui reposent sur a (sud) semblent 
parallèles à celles qui reposent sur è (nord), 
sauf que ènnè se présente très rarement avec 
un seul n. 

5 Dans +dè et +din..., le d remonte à *índ-, 
qu'on a dans hn. +s'ind-aler ‘s’en aller’; il 
se combine d'une part avec +ë (A. I), d'autre 
part avec tin... (A. III). A la q. 1668, la 
présence du d- initial doit étre en rap- 
port avec la forme de vous; voy. à S 31 
vòz ë ou vò dé. Noter que, parfois, à la limite, 
les f. en ë et en è coexistent : Ni 88 et 36 dè, 
dé; Ni 90 dé, & Ch 4 dé, dé; Ch 27 ë, dè; Ch 68 
et '64 ë, à; Th 24 à, dè, dë; Ph 87 è, ë. Voy., 
au surplus, le curieux j édè ‘j'en’ Ni 107 
(q. 69), dont la structure rappelle celle de 
+ènnè et de tama. 

41. IL..EN. Dewant consonne. 

Q. G. 1516 (Q. P. 4, 127) «il en regoit beaucoup ». 

* L'adv. est génért devant cons., sauf à 
l'o., où le v. est du type “ercoit”; dans ce 
eas, quand la voy. est bréve, difficulté de 
coupe : idèrswè Ni... Ch..., idèrswò A '52... = 
i dèr. ou i d èr. ? Le tableau classe les f. idè... 
sous *d- (B. IV) : la solution est probt juste 
pour l'extrême o., où la e. 40 donne régult EN 
avec une voy. longue; mais, dans Ni et Ch, 
où la c. 40 atteste +dè, la coupe + dé r. serait 
admissible. 

Mémes types que c. 40, mais apparition 

des f. réduites d et nd à l'o. La c. permet 
aussi d'étudier le pron. 11 (c. 31) et le compor- 
tement du groupe IL EN. Le type “il en”, 
parallèle au type fr., occupe Hn e., Nm et Lx; 
on a "y en` à l'extrême o. et aussi à la lisière 
n.-e.; aux abords du domaine lg. et dans la 
partie extérieure de celui-ci, on a "i nnè', 
mais, au centre, ènnè ‘il en’ (où ‘il’ semble 
être absorbé par 'en'); noter ¿ nna B 27, 30. 

= A. I. tè. — +il è: il à Ch 38, 61, 72; 
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Ni 85, 98, 98; Na 44-69, 99-1335; Ph 15-33, 

42, 61, 69, 86; Ar 1; D 7-80, 316-40, 58, 68- 

101, 113; Ma 1, 35-51; B 6, 9, 1:2, '14, 21-24; 

Ne 4-14, 16, 24. | +il è : él è Na 19, 22, 30; 

Ph 53; H 38. | tél ë : él è Ni 2, 55, 80, '97. | y è 

My 4, 6 | ¿i è To 78 |i ye To 43 1. 

IL ta. — *ila : il a Ar 2; D 110, 120-136; 
B 28, 33; Ne 15, 20, 26, 83-49, '50, 51-76; 

Vi 4, 2-27, '82, 84, 86, 87—47. || Add., 
devant voy. : ô li an avwòy Vi :35 ‘on lui en 

envoie”. E 

III. tin. — *iiin: l ë To 48; Mo 1-20, 

37-39; S 1, 19-87: Ch 26, 27, 613, '64; Th '2, 

5, 14, 25-82; Ni 72; Ph 6, 45, 81 (ë), 84 (id.). | 
+i-y-in... : à ë To 27 («4 in »)), 39 (id.), 94 

(ë) | i y € No 2-3; To 1 («i-in »), 6, 13, 24, 

28, 37, 78 | y ë To 2; A 12. || *6 : yè A '18. || 
+é: i é (é) A 7, 87, 44 (ë) | à y & A 2. || Add., 

devant voy. : y én... To 58. 
IV. tan : il à Ph 54 2. 

= B.I. tènnè: ènnè W 10, 18,, 21 ( < enné >), 

30, ‘32, '39; H 1, 8, 21, 37, ‘89, 46-68; L 1, 

4-14, 29, 35-116; Ve 6, 26, 32; MIy 3; Ma 2-4 | 

il ènnè Na 1 | y ènnè L 19, '32,. 43 (ou ènnè); 

Ve 1, 8, ‘15, 24, 31; My 2, 6. || "nné. —- 

+i 'nnè : à nnè Ni 28; Na 79, ¿84; Ph 37, 79 

(-à D 84, 46, 64; W '42; H (69; Ve 34-47; 

My 1; Ma 9-29, 53; B 2, 8, 4, 5, 7, 11, 15, 
16; Ne '23, 31, 32. | +i 'nné : é nn? Ni 20; 
Na '20, 23; W 35, '36, 59-66; H 2, 27, '28. | 
+ë 'nnè : é nné Ni 6, 19, 26, 28 | yé nnè 

Ni 17. 
II. né: é nè W 3 | ë nè Ni 45. 
III. "nna : í nna B 27, 80. ` 
IV. +d-: à d To '71, 99; A '20, 28, '52, 60; 

Ch 28, 43; Ni 11, 36-39, 61, 90, 107, 1123. 
V. +din : à dë A 55; S 10, 13; Ch 4-26; 

Th 24; Ni 1, 38. | b. *dé: à dé S 6. | c. +dé: 
i dé (dé) A 1, 50. EE 

VI. ?nd- : ¿nd No 1; To 74. 

1 Pour les f. è et e de To, cf. c. 40, n. 2. 

2 Gallicisme assez surprenantt, prob! rare 

ou occasionnel. 

3 Ainsi qu'on l'a dit au début de la notice, 
on pourrait, dans Ch et Ni, reconnaître un 

type *dé (c. 40, B. III). 

* Il est difficile d'imaginer que +'nd- con- 

serve les deux cons. de inde. Celui-ci 

donne normalt pic. tin, en liaison *ind-. La 

forme nd résulte prob! d'un croisement 

(&)d-, forme traditionnelle devant voy. + 

(2)n-, forme avec liaison analogique en n. 

42. J'EN. Devant voyelle. 

Q. G. 828 (Q. P. 4, 50) «j'en ai un,... », ciel, 

€ ALF 83. 

+ Dans la séquence «j'en -+ verbe com- 

mencant par une voy. », le pronom est en 

liaison. Dans ce cas, il se termine normalement 

par une cons., d à lo., n à Fe. Mais, à l'o., 

au lieu de +ind-, qui apparat seulement 

dans deux pts de Mo, on a généfr' d; et, à le., 

la cons. n est génért doublée : à. é du n. (c. 40) 

correspond génért énn-, qui est. trés répandu, 

ou nn-; à a du s., an-, qui est «courant, ann-, 

n- ou nn-. Difficulté de coupe pour gèd, dèd, 

jénn, jénd, dans les pts ou JE à la voy. è, 

c.-à-d. à Po. à My 3 et aux «confins de Ne 

et B s. (types de, de : cf. c. 12 JE) : voy. 

A. IV. a, B. II et THI. 

La c. montre à peu prés complètement la 

zone où l'adv. a deux nn. 

= A. T. a. *énn- : y ènn Ch 38, "54, 61, 

72; Ni 2, '5, 6, 17, 20 (enn Ardevoor q. 1996), 

26, 28, 45, 61 (q. 1738), 80, 85, 93, 98, ' 102; 

Na 1-135; Ph 15, 16, 38, 42, 58; Ar 1; D 7- 

101, 113; W 1, 8, '8, 10-35, ‘36, '39, 59, 68; 

H 1-68...; L 1-116...; Ve 1-47; My 1-6; Ma 1- 

58; B 2-27... (à B 27 énn q. 828, J. H., seu- 

lement); Ne 4, 9, 16, 20. || b. tèn- : ç èn 

Na 109 (q. 1738); W 66 (id.) ?. 

II. a. tan- : $ an D 136 (q. 1996); B 28, 

33; Ne 32, 38, '38, 39, 48, 47, 51-60, 65-76; 

Vi '1 (q. 1788), 2 (en), 6-85, '36, 38-47, 
'48. || b. *an'n- : ó ann Vi '1, 27, '32, 87, 

38, 47. 

HII. +in.n-... : ÿ ên Mo 23; Th 62 | d èn 

Th 64-82 | £ èn Mo 1 | š én To 58 (q. 1996). 

= IV. a. *'n- : gê n Ni 19 (q. 828) | jè n 

Vi 18 (q. 1738, 1996), 43 (q. 828) | dè n Th 53 2. 
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|| b. Ynn- 3: gi nn Ar 2; W'42; Ma T (q. 1738); 
B 6 (q. 828), 7 (id.), 27 | fé nn W 59 (q.1738) ; 
H 2, 8, 27 | f nn Ph 6, 37, 45, 61, 81; My 3; 
B 28-33; Ne 26, '50, 76; Vi 87 (q. 1738) * | dè 
nn Th 64 (q. 1738), 73 (q. 828); Ph 54, 69, 

79, 84, 86 | ju nn D 110, 120; Ne 11-15, 20 
(q. 1788), '23, 24, 49, 68; Vi 6, '21 | jé nn 
Ni 61 (q. 828); D 123; Ne ‘22, 31 | jê nn 

Ni 19, 20; D 132, 136; Ne 32, 43, 44, 69. 

= B. I. *ind- : d ëd Mo 9, 41. 
H. +'d- : gi d Mo 9; S 1, 19, 2:9; Ch 28, 

43; Ni 39, 112 (ou gé d). |gè d Ch 4, 285, 

'86, 63, '64; Th 24, '32, 43, 46, 54: Ni 1, 33- 
88, 72, 90, 107 Ton d Mo 44, '57, 58; S 81, 

86; Th “2 |gé d Th 14, 25; Ni 61 (q. 1996) | gé d 
Mo 79; Ni 11 || du d S 86, 37; Th: '2 | dé d 
Mo 41 | dé d Ch 16-27; Ni 38 (dé d, q. 1738, 
1996) | éd d Th 5, 29 | (è)d d Mo 23,, 42 || Zi d 
S 13 | Zu d A 37 || e d To 24, 48, 73; A 60; 

Mo 20, 64; S 10 | ed A '18, 55, 60 | €? d To 13 | 
éi d A 44 | ez d A 12, '20 | š d To 1, 13, 27- 
58, ‘71, 73-99; A 1-7, '10, 12, '13, ‘18, '20, 

28, 44, 50, '52; Mo 20, 37; S 6, 13. 
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III. *”nd- : gè nd Ni 86 | fè nd No 8; To 2 
(ou 22») | ¿2 nd No 2; To 7 | £e nd No 1; To 6. 

! Autres q. consultées 1788 (4, 180) 
«j'en ai entendu ébruiter quelque chose » et 
1996 (4, 243) «...; Pen ai moulu x. On combine 
les données des trois q.; on n'indique qu'ex- 
ceptionnellement le n? de la q. 

2 Les f. tèn- et "n-, qui apparaissent en 
des pts isolés et à une seule q., semblent. 
suspectes. E 

3 La forme ^'nn- n'existe pas seulement 
dans la zone où EN + cons. est +ë; elle appa- 
rait souvent aussi dans celle où il est *a 
(sud-est : zone hachurée). 

* H n'y a pas de difficulté de coupe pour 
gènn dans B, Ne et Vi : dans les pts où é est 
la voy. caduque, EN a la voy. a (c. 40). 

5 A Ch 28, où LE = dl (t. 1, e. 54) et 
JE == gi (ci-dessus c. 12), gèd doit p.-ê. se 
couper d éd; mais le pt est à la limite de è voy. 
caduque. Situation analogue à Ni 107, où 
JE = gé, mais ou LÈ = èl, 

43. -M'EN. Après consonne. 

Q. G. 1237 (Q. P. 4, 91) «donne-m'en un peu; donnes-en encore... »1, 

* Le groupe unit souvent une f.. élidée de 
-me” (c. 14 -wor) et la f. de "em”; là ou 
DONNE est traduit par le plur. "donnez”, la 
cons. de "me" est parf. doublée (c. 14, a). 
Souvent, un z analogique s’intercaile devant 
“en” comme dans le fr. pop. -moi-z--en (C). 

Noter partic! les types B. II mumè... (avec 
un seul n), C. III *-min-z-in (où ^in figure 
deux fois) et tmi-z-in (à Po., dans lla zone où 
-MOI est *mi : c. 14) et D ë mi (litt. ‘-en 
moi”, avec ordre inverse). Le v. "donne, -ez' 

subit de curieuses réductions : dòmzè D 58, 
dèmzè Ve 39, 40... 'donne-m'en); iil manque 

méme parf. : mizé "un peu” A H 'donne- 
m'en..., mèzè ko S 37 'donnez-m'en encore”; 
on ne s'attarde pas ici à ces phénomènes. 

Difficulté de coupe : "donnez" mè (mdé...) n 
miyèt Ch 33, 61...; Ni 33, 36, 39, 61i, 72, 112; 

Ph 45; dans cette région, UNE = ën, mais 
EN y est é, dé (c. 40); pour décider de l'attri- 
bution de à, on s'est reporté à la seconde 
partie de la q. 1237 : ENCORE, aprés DONNES- 

r 
EN, doit génért avoir la forme ko (cf. t. 3, 

notice 165). 

Dans le tableau, les f. commençant par 
mm-, mn-, md-, mz- ont été fournies après 

la voy. finale du pl. "donnez"; exc. : dèmzè 
C. I. Les types indiquent génért la séparation 
des deux mots. 

Sur la carte, les types à z intercalé (C) sont 

indiqués par des triangles entourés de hachu- 
res (il faut ajouter les hachures autour du 
triangle noir de No 1). 

= A. I. a. *m'é : "donne (donnez Ch 83; 

Th 64; Ni 36, 88, 45; Ph 69)" mè Ch 83, 72; 

Th 64; Ni 2, '5, 6, 17, '25, 26, 28, 36, 38, 45, 

72, 80, 85, 93, '97, 98; Na 1-19, '20, 22-30, 

49-135...; Ph 33, 42, 53, 61, 69, 79 (me), 81; 

Ar 1; D 7-25, 34, 38-46, 64-101, 113; W 59; 

H 37, 38, 68; L '32, 113-116; Ve 81-35, 88, 
40-47; My 2, 4, 6; Ma 1, 3-39, 40 (me), 42- 
53; B '3, 5, 6, 9, 12-21, 22 (me), 28, 24; Ne 4- 

14, 16, '23, 24, 31. || b. mmè B 12 (dèné mmè 

ko). 
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IL. +-m'a : 

ITI. a. +-m'in... : 

31; Th 25, '32, 43, 46, 54, 62, 72, 73; Ni 90; 

Ph 84 | mé» No 1 | mé A 2, 28, 55 | mé" To 99. |I | 
b. +-mm'in... : mmë Mo 17 | mmë A 44 | mmé ` 
A 50. a 

= B. L a. +m'ènnè : mènnè D 30 (-è; 
lire è?); W 1, '8, 13-35, ‘36, '39, 66; H 1, 
21, 46-67, 69; L 1, 7-113, 116; Ve 1-8, '15, 
24; Ma 2; B 4 | *m'an'né : mannè W 102 | dë 

mènn ô pêk B 7. || b. *mi nnè... : minnè 
W '42 | ménnè H 2, 27, '28 | ménnè Ni 19, 
20 | ménné W '32, 63 3. 

II. munè H 8 | méné W 8 (dòm =) | mènè 
Ph 69; L 2-4 [?]; -e Ph 79; | mne Ph 6. 

ITI. a. * mé dé...: mèdè Ch 4, Ni 90 | mude 
Ni 107 | médé Ni 61 | «made » To '71 | mide 
Ch '36 || mdé Ch 27, 28, 43, '64; Ni 1, 11, 

33, 36, 39, 72, 90, 112 | mméde Ni 1. || b. +më 

din... : mèdè S 29 | mdë Ch 26 | mmèdè Ch 16 || 
mdé S 10 | mmèdé S 6. 

= C. "-ME-Z-EN”. I. *mu-z-é.. : muzè 
Ve 24, 87, 39 (dèn muzè ou dè mzè), 40 

(id) | m&zè H '39; B 5 | «mezè » To '71 | 
mézè A 12 (dónœ mæzè kó); B 2 | -e To 43 | 

mèzè Ch 61; Th 82; Ph 15, 45, 54, 86; My 3 | 

«mmezé » À '18 | mmeze A '10. || *-m'z-e : 
"donnez" mzè Ch 83; Th 58; Ni 28; Na 44; 

Ph 87; Ve 24 | dòmzè 'donne-m'en' D 58 | 

dèmzè “id.” Ve 89, 40; My 1; B IL 

II. +-m(é)-z-a : meza Ne 44 | mza Vi 47. 

III. a. +-me-z-in... : mèzè To 13, 24, 28, 

39 (mé-), 48, 73 (-&), 94 (me-); S 36; Th 5 | 

mê- To 1, 2 | mizé? No 2 | mezé A 12 | mmœzë 
To 78 | mmezé To 58. || +m in-z-in... : 
No 1 (cf. 4. III); Mo 20, 28; S 87; Th '2 | mm- 

Mo 17; S 1. || +mi-z-in... : mizé No 8 | 

-é To 27 | -é A 1. || *- m'-zin : mzë Mo 9; 
S 37; Ch 63; Th '2, 14, 24, 29 | mzé A 7, '20; 

S 10. 

= D. 'donnez-EN MOI" : dónéz ë mi 
S 13. 

1 Lac. rares : w° manque parf. dans la 
première prop. (To 6, 7, 37...; A 37; Ph 16; 

ma Ar 2; D 110, 120-136; 
B 27-83; Ne 15, 20, 26, 32-48, 47-76; Vi 2-47. _ 

mè Mo 1, 37-79; S 19, ` 

Na 1129), mais figure souvent indüment dans 
la seeconde. Cf. a. 

2 | Passage normal de è à a: cf. c. 85 A. I, 
gal “jele W ‘8. 

3 «Cp. c. 40 B. I. b. 

« Dans «donnes-en encore », on. a génért 
z + - è, a, ë, sauf dans la zone où EN a un d 

(typpe “donne” dë, dè) et dans le domaine lg. 
(typpe dòn ènnè, niz; mé, sans z, fréquent 

danas W, H, L n.). Comme on traduit sou- 

venht "donne-m'en encore”, on remarque par- 
fois : des discordances entre les deux formes de 
-M'EEN ou de EN données par la q. 1237; voici 
les ¡principales : To 24... mèzè n milèt `... une 
miebtte', ... mèze kò (e : contraction de mèzë 
akò`?); 48... mézé ë pti pò, dòn ze kò; ‘TA 
« maœzè », «maedè y| A 12 ... mezi én òk,... 

mizzè kó (ók = toke ‘morceau’, FEW 16, 
219bb, hokk-) | Mo 1 bay (dòn) mèz € pti pè, 
bay mè kó | S 6 dünè mèz n nòk (pour mèzè 
n... ` 2), dänè mmèdé kò; 10 ... mdé..., ... zé... | 

Ch :27 ... mdè..., donéz ë kò; 33 ... mè n myèt, 

dònaé mzè kos... | Ni 1 dóni nmèdè n miyèt, 
dònvi mdè kò; 88 ... mdè..., dë kò; 86 ... mè..., 

.. mndé kò; 88 ... mè..., dé kò; 90 ... mé (?)..., 

..mnédé kò | Ph 6 ... mné.., dòn zè kò; 84 

....mmè..., dèn ze kò | W 68 ... ménné..., don 
énnaé | H 8 ... munè..., dòn ènnè. Selon toute 
vraiisemblance, les types mzè, mzë sont plus 
répaandus que ne l'indique notre tableau. 

PPour DONNES-EN, noter en outre don nè 

Ni :20, L 2, H 67, et dèn nó D 34; dón zónné 

L 77. 
Crontraction de EN et de UN (ou de la voy. 

de ‘une') qui se suivent : To 73 ... mèzë 
pti kò (pour mèzè Œ pti..., cp. dòn mex 
dh Or) | A 7 dnè mzé nn òk (pour ... é ènn 
òk )probt, cp. dunè zé kò; le n de l'art. est 
douublé); cas analogue à A 2, 50... | S 31 

... nmné pò (pour mé ë pò, cp. dòn zè kó); cas 
anaal. à Mo 1, S 36 | B 33 dén má pók (pour 
.. nma ó pòk). Noter aussi né (= donnez) 

mènnn ó pô W '42. 
NNotations étonnantes : D 30 abut ménné 

0 poó (cp. abud zé kó) | L 4 don mènè [?] o" 
pò, , dòn nënë [?] ko. 
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TOME 2. — NOTICE 44 

44, IL Y A. 

Q. G. 788 (Q. JP. 3, 78) «il y a deux minutes... », ete. 1 

€ ALF 729, 103. BRUN, (Eng, n° 82. 

FEW 4, 363b habère. REM., Synt. 1, 257- 
260. 

+ L'adv. y a la forme i ou ï «dans toute la 
B. R.; sa longueur varie suivamt les régions 

et selon sa position dans la phhrase : pour 
des détails, voir un vol. ultérieeur. Les cor- 
respondants du fr. mod. il y a (aa. et m. fr. a, 
sans y) sont trés variés : certtains ne con- 
tiennent pas v (ta, til a, +i-yy-a [n.-e.]...); 
mais cet adv. se trouve p.-é.. dans ti-y-a 

(à Po.) et plus prob! dans +i-gm-a, +i-gngn-a 
(-è) 5 le n qu'on a dans ti-n-ca, ti-nn-a et 
aussi dans +i-gn-a... (m mouilléé) représente 

p.-ê. la négation NE, mais il perut aussi pro- 
venir de EN; en tout cas, celui-czi figure sûre- 

ment, sous la forme d, dans le: dernier type 

+i-d-a. Noter que, dans beauccoup de pts, 
+i-gn-a, ti-n-a, etc., équivalenit a ‘il y a’, 
“il wy a, ‘il y en al, “l n'y cen a. Noter 

aussi qu'on a parf. deux et méème plusieurs 
formes au même point : A 37 i a, ila, ida; 

Th 46 iya, ina, iña; etc. 

Pour 11, qui est souvent faculttatif, cp. c. 31. 

— Les q. étudiées renseignent auassi sur (IL) A; 
la limite entre a et é telle qu'eelle est tracée 
ici d’après IL Y A coincide à p»eu près avec 
celle qu'on trouvera c. 92. 

= A, I. ta : a L 2-19, 32, 39), 43, '50, '71, 

114; Ve 6, 26. 
II. +il a : ila A 1, 87-50, '522, 55, '57, 60; 

Mo 1-44; S 1-36; Ch 4-26; Th '2; Ti 1, '10, 

11, 83-89, 72, 90, 112 (q. 355 «iy la »); L '16, 

39, 66. 

= B. I. ti-y-a 3: iya No 1-8...;; To 1 («i a y), 
2-24, 27 (i a), 28, 37, 39 (2 a), “48, 48, 73, 78 

(-a), 94, 99 («i-a »); A 1-7, '10), 12, 37 (i a); 
Mo 37, 58, 64 (i a), 79; S 6 (iaa), 10, 29, 37; 
Ch 72; Th 5, 14, 25, 29, 46, 652, 73; Ni '10, 
11, 39, '74; Na 180; Ph 37; L. 94; Ve 26. || 

“y-a? : ya To 58, '71; A '13,. '18, '20, 28; 

Ni 61, 112; Ar 1; L 19, 29, 322, 48; Ve 1-24, 

31; My 3. 

IL a. *i-n-a...: ina Mo 17, 20; S 18, 36; 

Ch 16, '19, 27, 28, '64; Th '2, 24, 46; Ni 11, 

'24, '25, 61, '62, '66, 85, 93, ‘102, 112; Na 44; 

Ph 6; W '8, '9, 10-80, "82, 89,42, '45, ' 56, 59; 

H 8, 46, 50, 67, 68, '74; L 1, '16, 35, 45, 61, 

"75, 85, 87, ‘90, 94, '99, 101-116; Ve 24, 34, 

35, 38, 42; My 2, 6; Ma 1, 3, 4, 19, 85, 46, 
'49; B 2, '8 | éna Ni 20, 107; Na '20; W 1, 8, 
35, '36, 63, 66; H 1, 2, 21, ‘26, 27, '28, 37, 
'89, '42 | ¿na Ni 2, '5, 6, 9, '14, 17 (yéna), 
19, 26, 28, 80; W '2 (ou é-), ‘19. || +n-a : 
na To 28; Ni 28, 98; H '20, 49, 53; L 2 (q. 855 

Emael), '75. || b. *i-nn-a* : inna Ve 32; 

My 1; Ma 42. 

III. a. +i-gn-a : iña No 2, '4; Mo 64, 79; 

S 37; Ch '19, 28-48, '54, 61, 63, '64, 72; 

Th 14, 24, 29, ‘82, 43-82; Ni '102; Na 1, 

44-135; Ph 6-86...; Ar 1 (inya); D 7-81, 94- 

113..; H 8, '45, 53, 69; L '50, 113; Ve 81, 

35-47; My 1-6; Ma 1-42, 46, 51; B 2, '8, 4-15, 

22; Ne 4, '5, 9, 16, 20 | ¿ña Ni 107; Na 19, 

22-30; H 38 | éña Ni 28, 45, '97; Na 6 (ou e). | 
rgn-a : ña Ni 28; D 84; Ma 48, 53; B 24. || 
b. +i-gngn-a ! : iñña Ma 1, 42 (q. 75) 5. 

IV. a. +i-gn-è : itè Ph 84; Ar 2 (inyè); 
D 110, 120-136; B 16, '19, 21-33; Ne 11-15, 

20, '22, '23, 24-49, '50, 51-69, '70, 76; Vi '1, 

2-8, '12, 183, 16, '21, 22-27, '84, 88, '42, 43- 

47. |+gn-è : ñè B '1; Ne '70; Vi '82, 35, '36 

(djè), 87. || b. +i-gnén-è 4 : iññè Ne 26. 
V. +i-d-a 5 : ¿da A 87 (q. 855) 9. 

1 Autres q. consultées : 355 (1, 22) «il y a 
cinq minutes,.. », 57 (1, 6) «cette année, 
il y a eu beaucoup de fruits », 75 (1, 10) 
«les cerisiers ont déjà commencé il y a huit 
jours », 680 (1, 170) «...; il y a de la rosée > 
Lac. nombreuses à 788, 57, 75 : IL Y A est 

souvent rendu par “voila”, volà, là...; de 

même à 680 : cf. t. 3, notice 77, SYNT; 

rép. plus régulières à 57. Les f. doubles, et 
méme triples, sont fréquentes. 

2 Le ñ vient prob! de n + y (ces deux con- 
sonnes figurent respectivement dans ina et 
dans iya). ll pourrait remonter aussi à y 
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TOME 2. — NOTICES 44-45 133 

simple, comme dans lg. *erámignon (danse 

populaire) << cramiyon (a. fr. eramillon ‘cré- 

maillère', DL 177; mais cette hypothese 

parait moins süre. 

3 Les f. iya, ya du n.-e. et de l'o. sont elas- 

sées sous le méme chef, mais elles n'ont peut- 

étre pas toutes la méme origine : dans le 

coin n.-e., et aussi à l'o., IL + voy. = iy ou 

y (cf. c. 81 11); cependant, on peut se deman- 

der si, aux abords de la France tout au 

moins, on n'a pas à faire parfois au fr. il ya, 

prononcé (i)ya. 
4 Le double n semble prouver Vinterven- 

tion de EN dans la formation de la loc. (cf. 

c. 40-48). Peut-être en est-il de même du 

double ñ (cf. c. 45). 

5 Cp. ti-nd-a ‘il n'y en a, e. 45. 

6 On a négligé des f. isolées du Lx mér., 

qui ont paru suspectes : ya Ne 49 (q. 75); 

iyè B 27 (q. 680); ña Vi 18 (q. 57); inè Vi 43 

(id.); iñè B 24 (id.), Ne 69 (id.), Vi 2 (id.). 

Le ë des dernières f. n'est pas confirmé par 

les q. donnant (11) A : cf. c. 92, œ — Pour 

45, IL N'Y EN 

Q. G. 1708 (Q. P. 4, 174) «il m'y en 

+ BRUN., Enq., n? 82, rem, 11. ` REM., Synt. 

1, 260. 

€ La f. négative 1L NYA est représentée 

par trois types : ti-y-a, sans NE, en qqs pts 

de l'extrême o.; +i-n-a dans une longue zone 

allant de Po. à le; +i-gn-a (=ë) ailleurs !. 

Si l'on se reporte à la c. 44, on constatera que 

la négation n'est guère sensible que dans l'o. 

(pic.). 
On verra ici que, dans une partie des zones 

où IL Y A se dit +i-n-a et ti-gn-a (-è), EN 

non plus n'apparait pas : i-gn-a, dans la 

zone namur. ‘ya’, ub ny a), ‘il y en al, 

‘il n'y en a’. Mais on reconnaît EN dans 
+y-ènn-a, +i-gn-ènn-a et +i-gn-in.n-a, dans 

pic. +i-nd-a (correspondant à ti-d-a “il y 

en a”), dans lg. *énn-a (= aussi ‘il y en a’, 

mais = ti-n-a ‘il [w] y a’) et dans lx. mér. 

+i-gn-an-è (= aussi ‘il y en a?) ?. 

Nous donnons d'abord les types où EN 

il y a? à Ne 47, cf. J.-M. Prerret, DBR 21 

( (1964), 127-130. 

a. FORME INTERROGATIVE : q. 1636 (4, 153) 

< combien de gens y a-t-il là ? ». Normalt, IL 

est rejeté aprés A : ati (A. I-II et B. I), 

inati, nati, Rèti; les types en nn et NA ont ici 

lla cons. simple (exe. : nnati Ma 1, My 1). 

` Lacunes nomhr à Po. et au s. : type "e. 

est-ce qu'il y a...". Au n.-e. :oati L 4-29, 89, 

48, 66, 94, 101; Ve L 6; ‘15, 24-34. Discor- 

danees principales : Ch 28 ati; Ch 43 "e 

i est-ce qu'" iya; Th 25 fati; Ni 45 nate; Na 22 

cet 23 naté; Ph 15 et 53 "c. est-ce qu'" ina: 

D 68 "c. est-ce que c'est qu’? ina; L 101 ati; 

Ve 82 et 84 ati; My 1 mnati.. Noter mazi 

My 3, nazi My 6. Remarquer surtout les pts. 

assez nombreux, où i figure deux fois 

inati Ni 112, W 1; — ¿ñati Ch 72; Th 53; 

Na 69, 99-107, 112, 129; Ph 6; D 15, 30, 81: 

Ma 40, 43; sans doute a-t-on là une conta- 

mination nati, fati + ina, ina plutôt qu'une 

infl. du fr. y a-t-il. Pour plus de détails, voir. 

dans un vol. ultérieur, l'art. COMBIEN. 

A (point, plus). 

a point du tout; il n'y en a plus». 

est insensible, c.-à-d. ceux qui figurent déjà 

c. 44, ensuite ceux où il est sensible. Notons 

que, dans A. I. b, *i-nn-a..., l'adv. doit être 

génért perçu : ep. c. 44, type B. IL b (seu- 

lement dans deux pts). Pour A. II. b et 

III. b, ti-gngn-a (-è), il est impossible de se 

prononcer. 

= A. I. a. ti-n-a... : ina Ni '25, 85, 93, 

98; Ph 6; W '8, 10, 21, '32, '39, '45, 59 

H 8, 46, 49, 58; L 85 | éna Ni 20 (Ardevoor); 

Na 23; W 1, 8, 63, 66; H 2, 21, 27, 87 | éna 

Ni 2, 5, 6, 17 (yéna), 80. | *n-a : na Ve 88. || 

b. +i-nn-a... : inna Ph 6, 86; D 46; Ve 32 

34, 88, 40; My 1; Ma 1, 42 | énna Na *20; 
W 35, ‘86, ‘39; H 2, 27, '28, 38 | ènna Ni 19, 20 

(ou i-). 

IL a. +i-gn-a : Ch 38, 72; Th 24, 58, 64, 

78, 82; Na 1, 44-112, 127-185; Ph 15-54, 

69, 79; D 7-30, 86, 40-84, 96, 101, 113; H 69; 

Ve 85, 37, 89, 41-47; My 1, 2, 4 Ma 1-53; 



ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

emm 
2o Z ^ dat 

— A È BON ji AUD E | 

A Z AU D Sue d I 

m á e , T 

o L4 z a ESD YE x 
= BT = o L p 27 7 = 401 Ze 

ut Nr D =; AA ru UA M Ç 

nahi d, 
nasa ce 

EC DEBEO S 1. Z 

= ^on (et & Na 130) = ao Zs E e Z 7 < MI 

poat = š ss an 7A 

d v G 72 Z m. ( 

Ai D'EST s 
# DL pa 

DEZA ZAN 
i0 

— 

"on-z-' devant voyelle 

*-on' (ón L 35) après le verbe 

Ee 
2 

i Les? 

wer clo = ` AE 
[PL ` fat, vA 

= LA 3 7 

EN TEN 

PY, LE De, AE LAG 7⁄4 8289, 

% < Z LA Z 

— ZZ E r TE A ya = 
114 

- 

227 
CL = 

= Z Y 4, / 
36 7 40 

43 Z; 
men 



B 2, '3, 6, 7, 12, 24; Ne 4, 9 | éfía ¡Na 19, 22; 
H 38 | éña Ni 28, 45, '97; Na 6.. | +gn-a : 

ña Ch 61; Na 30, 116; D 34. || b. +ii-gngn-a : 

iia Ve 40; My 1; B 15 | infia Ph 54. 

III. a. +i-gn-8 : iñè Ph 81, 84; D) 110, 120, 
132; B 21-23, 27; Ne 11-15, 20, 244, 31 | ny? 
Ar 2. || b. +i-gngn-e : iññè Ne 20.. 

= B. I. +ënn-a : ènna Ni 26; D) 64; W '8, 

10, 13, 30; H 50, 67, 68; L 1-29, ‘#32, 85-116; 
Ve 6, 8, 26. | 

II. +y-ènn-a : yènna Ph 61; Ar D (en outre, 
ib., yènavè imparf.); L.'82, 48; Ve 1, '15, 

24, 31; My 3, 6. || c. *i-y-énn-a : 

Ve 35. 

HI. inènna My 6. 
IV. a. iñèna Na 109; Ph 86. || b. +i-gn- 

ènn-a... : ifiónna Na 99; D 38; B 4, 5, 7-12, 

'14; Ne 16 | é- Na 80; H 1, '39 | ñémna D 94. || 
c. iñènè Ne 24. || d. iñènnè B 16, 22; Ne '23, 31. 

V. a. ti-gn-an-è... iñanè I) 123-136; 
B 28-33; Ne 26, 32-63, 69, 76; Wi '1, 2-35, 

88 | +gn-an-è : fiané Ne 65; Vi '82, '34, 37, 

43-47. || b. iñannè B 27. || c. nñyiamè Vi '36. 

iyénna 

VI. *i-&n-in.na : iñéna Mo 1; Th 64-73 | 
ñéna Th 82. 

VII. a. +i-nd-a : inda No 1, 2; To 1, 2, 6 

(-à), 7 (indà), 13 (é-), 24-58, '71, 73 (inda), 

78 (-à) 94 (-à), 99; A 1-60...; Mo 1-58, 79; 
S 1-37; Ch 4-28, ‘36, 43, 63, "64; Th '2, 5, 

14, 29, 46; Ni 1, 11, 33-39, 61, 72, 90, 107, 

112. || b. dda No 8. ` 
VIII. +i-ndj-a : inga Mo 64; Th 24, 25, 

48, 46, 54, 623. 

sonne » et 1861 (1, 127) «...; il n'y a plus de 
feu ». Noter iya No 1-3, '4; To 2, 7 (q. 170, 

-à) 18 (q. 770); Th 29 (q. 770) | ya No 2, 
'8 || inya Mo 58; Th 62; My 6 (q. 770)... 

? Le Q. ne contient pas «il y en a »; il 
est done impossible de comparer systémati- 
quement les formes affirmative et négative 

contenant EN. 

3 inga < *indya = “il n'en y a, avec d 
‘en’ intercalé après n. Cf. n. 1 : on a inya 
‘il ya dans la méme région (notamment 

à Th 62). 

46. ON. Pronom indéfini. 

+ ALF 90 (quand on a), 407 (om dit), etc. 
Brux., Enq., n° 1103. FEW 4, 457a. 

+ Le pron. ON, lat. homo, a génért, 
comme en fr., la forme “on. À côité des var. 

dues à des dénasalisations courantes, il en 

offre de plus remarquables tro Ch, Ni 

+ou Ne 65; Tan Ne, Vi; tin, *wn No, To. 

Devant voy., on a ton-n- [òn-].... vers Vo. 
et +on-2-, tons- [óz]... vers l'e. : cettte dernière 

forme correspond p.-ê. à l’anc. fir. ons (cas 
sujet). Après le verbe, noter le hesb. ton” 
[on]. 

10 Antéposé au verbe, devamt cons. 
Q. G. 1311 (Q. P. 4, 103) «on va l'enterrer >, 

326 (4, 9) «on leur donnera du fourrage >, 
1848 (1, 69) <... on la chauffera », etc. 

+on partout sauf : 
I. & Na 180 (var. ó). || tên : à W 13; 

H 8 (à une q. seult). || +0”, +61... : 0” L 19 | 
ô My 1, 4 | o" L 114; Ve 26 (var. ô); My 2 
(var. ó") | o" Mo 64 (var. ô); L 4 (var. ò") | 

ó" Mo 20 (var. ô); My 6; Ne 15 (à une q. seult; 
ailleurs ô) | 0" My 3 (var. ô, 0”); Ne 14 (var. 

ő", ô), 16 (var. ó, ó) | ó L, 43, 66, '71, 94 (var. 

d"); Ve 1-8, 24 (var. ó"), 82, 34 (var. ó") | 
ó Mo 37 (var. 0). || toti: & L 61 2. 

II. +0 : ò Ch 4 (var. ô), 27, 28, '36; Ni 11 
(var. 6), 38-39 (id.), 61, '62 [?], 72, 90, 112 
(mais à à une q.). Add. : ó Ph 45 (dist òt 
ki s è ?). || *ou! : u Ne 65. 

HI. tan : 4 Ph 84 (à une q. seul!; ailleurs ô); 

Ne 39 (var. 0), 47, 60, 63, 69 (var. 6), 76 
(ax); Vi 2 (var. 6), 6-18, 16 (a+, à), 18 (var. 
d, à), 21 (var. ô), 22, 25 1, 

IV. tin: ë No 1, 2, 3 (var. êj@) To 2, 6 
(var. 2/6), 7, 13, 24 (var. ô), 27 (var. èk), 
28-89, 48 (var. 6; èl ‘on la’ q. 1843), '71, 73 

(var. @, 6), 78, 99. || tun: & To 73, 94 (var. 

ë/ ë) 3. 

29 Antéposé au verbe, devant voyelle : 
q. 1432 (1, 80) «quand on a soif, on a le 

gosier sec ». Deux grandes catégories de f. : 
"on-n-" avec n de liaison, comme en fr; 
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"on-2', avec 24 Le type en z règne encore à 
Fe. mais il est concurrencé pear l’autre en 
beaucoup de pts. Dans les listes ci-dessous, 
on met entre crochets les pts oà le type en n 

a été relevé en même temps quee l’autre. 
= 4. L *on-z- : óz Ni [17] (idans la trad. 

littérale de la q., deux fois ó m a; compl. : 
kâ ô z a bévé, ò n a pé swè), 19) [20], 28; Th 
[53]; Na 6, 44, 59, [69], 79, 99-1116, 129, 135; 
Ph [83-42], 84 (0/62); Ar 2; D [7], 25, [30], 
34, 36, [38], 40-64, [72], 73, 84,. [94], 96-110, 
120, 123, '129, 132, 136; W 33, '8, 10, 21, 

[35-86], '39, 63, 66; H 2, 21, :27, ['28], 37, 
38, [45], 46-68, "74; L [1], 7, 144, 29, '32, 35, 
45, '50, 87, 106, 113, 116; Ve 311, 35-39, [40], 

41, 42, [44], 47; My 3, 4; Ma :2-35, 39, 40, 
[42], 48, 46, '48, '50, 51, 53; B 2-24, [27], 28; 
Ne 4, 9, [11], 15, 20, ‘22, '23,, [24], 26-33, 
39 (ou dz), 43, 44, 49-57; Vi 18. || *O"-z-, 
+6-z-... : d'z L19 | óz My 1 | @"z L 4, 114; 
Ve 26 |d"z Ve 34; My 2; Ne 14 || óz L 43, 66, 
"71, 94; Ve 1-24, 32; My 6. ||| *oü-z- : diz 
L 61. 

IL. *o-z- 
IH. *an-z- 

16 (d'2), 22. 

: 02 Ch 28. | tou-z- : uz Ne 65. 
: âz Ne 60, [63], 76; Vi 8, 18, 

la f. du 1? suivie de n, c.-à-d. òm, èn, òn, ân. 

Notons : èn No 1, 2, 3 (ou enk, '5; To 2-13, 

27 (én), 28, 87-39 («in a »), 48, "71 («in-a »), 
78, 78, 99 («in a ») | ón Ch 27; Ni 72, 90 | 
an Ne 69; Vi 2, 6, 25. || Le type: òn..., comme 
en fr., est génért donné dans less pts du 1? I 
non cités sous À. I. On a déjà wu, sous A. I, 

comment il concurrence "on-z- ". Pour mon- 

trer davantage sa force d'expainsion, citons 
les pts de Lg et de Lx ou on Pa fourni 
sans donner en méme temps le type en z : 
W '2, 13 (an), '42, 59; H 1, 8 (can), '39; L 2, 
89, 85; Ma 1, 36; B 30, 33; Ne 16; Vi '1, 

27, '32, 85, '36, 37-47. Dans le: s. de Vi, ón 

est si général qu'il doit v être ‘établi depuis 
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assez longtemps. Ailleurs, dans certains pts 
tout au moins, il doit avoir été donné, seui 

ou à côté de “on-2-", parce qu'il figurait 
dans le fr. de la question; ainsi pour Ve 44 
(A. 1) 5. 

30 Postposé au verbe : q. 1896 (4, 210) 
« plus a-t-on, plus veut-on avoir ». Données 
irrégulières : on répond partout, sauf, pour 
ainsi dire, dans le domaine liég., "plas on a. 
plus on veut avoir”, “plus qu'on a...), "plus 
est-ce qu'on a..'", etc. avec ON antéposé. 
Notons, dans le cas de la postposition, Ton, 
(= òn, 09...) L 66, 94; Ve 1, 26, 32, 34, 37; 
My 1, 2, 6; — et surtout hesb. ton’, ón : W 
1-35, 86, '39, '42, '45, 63, 66; H 2, 8 L 45. 

à L 35 : ôn, ó*, òn, ó *. Retenons aussi, pour 

ON antéposé, 29 : dz Ni 112 | ôz Ch 61; D 68, 
120 | üz Vi 18 (au lieu de 02) | ó» Ne 68 
(au lieu de an). 

1 Cf. t. 1, c. 36 MAISON, et Brux., Eng. 
n? 1103. 

? Même f. pour UN, lg. ô : t. 1, e. 96. 
3 Les nasales % et Œ sont anormales 

influence de UN (t. 1, e. 96) ? Cp. aussi t. 1, 
C. 84 RONCE, type +rinche... 

* En quelques pts (Mo 37, L 101...), on a 
noté par erreur ó a, sans cons. de liaison. 

5 La q. 1432 contient deux fois ON A. 
Dans certains pts, on traduit la première 
fois òn a et la deuxième òz a (Th 53; Ph 83, 
42: D 38), ou inversement (Ph 37; L 85): 

le fait n'a prob* aucune signification : les 
deux formes doivent étre possibles les deux 
fois. A D 80, le témoin déclare employer ón a 
quand il s'agit de plusieurs personnes, óz a 
quand il s'agit d'une seule [?]. 

$ Pour L 35, on a deux rép. : pu: a t ón, 

pu vut òn avu et puz a t ó*n,... P.-ê. les var. 
indiquent-elles que òn vient d'un en bref 
dénasalisé. Mais comment expliquer -n ? 

.:47. MON. Devant consonne. 

Q. G. 323 (1, 20) «mon père voudrait engraisser un veau », ete. l 

€ ALF 623. Brux., Enq., n 1022-3 

(MON), 1579-80 (TON), 1482-83 (SON). GRIGN., 

BSW 50, 458-9. FEW 6, 2, 64-5 (méus); 13, 

1, 451-2 (túus); 12, 481 (sü us). 

* Les possessifs plur. MES, TES, sES sont 

du méme type qu'en fr. : cf. y. Pour les sing., ype q Y g 
distinguer deux cas : 

19 devant cons., les formes sont génér! 
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parallèles à celles de l'art. : on a mi, ti, së 

dans la zone de li, mu... dans celle de lu....;: 

+èm', tèt, tès” dans celle de tèl (cf. t. 1, c. 54 

LE) mais on a tmin (tmun) à l'extrême o. 

et “ma (= fém.) à Ne 65; noter aussi +mon 

en qqs pts, vers l'o. et à Ne 65; — les deux 

genres sont unifiés, sauf dans le s. du Lx, 

ou le fém. est ma... comme il est la pour lart.. 

(ci-dessus, e. 1, et, ci-dessous, a). 

20 devant voy. il y a élision ou liaison x 

voy. c. 48. 

= A. I. tmi: mi Ch 54, 61, 72; Ni '2:5, 

85, 102; Na 1, 44, 69-135; Ph 15 (q. 407), 

88, 42, 58; Ar 1, 2; D 7-101, 113; W '8, “9, 

10-80, '32, "39, '42, '45, ‘56; H 8, '45, 46-69; 

L 1-14, ‘16, 29, '82, 35-116; Ma 1-53; B 4, 

7, 12, '14, 15, 16, '17, 21-27; Ne 4, '5, 9. || 

+mi : mi, mé, mé Ch 33; Na 19, '20, 22-30, 

49, 59; W 1, 3, 85, 86, 59-66; H 1, 2, 211, 

'26, 27, '28, 87, 88, '89, '42. 

II. +mè : mè Ph 61 (q. 407), 69 (me 1252), 

79-84; My 8. 
III. “mu : mu D 36 (q. 407 [?]), 68 (q. 

323 [?]) 110, 120; L 19; Ve 1-47; My 1, 2, 
4; B 6, 9, 11; Ne 11-20, '23, 24, 33, 39, 47,, 

60; Vi 2, 18-18, 21, 25. || *mü : mé, mi 

Ni 61 (q. 407); D 123, 132 (q. 407); My 6: 
B 5; Ne ‘22, 31; Vi 6, 8. 

IV. mé: md, mé A 2 (q. 407); Ni 2, "5, 

6, '9, 17-20, ‘24, 26, 28, 45, 62, 80, 93, '97, 

98; Na 6; D 123 (q. 323), 182, 136; W "2; 
B 2, '3; Ne 32, 48, 44, 51, 57, 69. 

V. +m’ : m Ch 28, 48; Ni 1; Ph 16 ?. 

= B. 1. tim : im Ch '36. 

IL èm” : èm To 13, 24, 28, 39-48, 94, 
99; A '18 («em »), 37, 55, 60; Mo 1-79; S 1- 

87; Ch 4-27, 63, '64; Th '2, 5-82; Ni 1, "TO, 

11, 33-39, 61 (q. 1252), 72, '74, 90, '105, 107, 

112; Ph 6, '11, 15, 37, 45, 54, 61 (q. 1252), 

69, 86; B 24 (q. 823), 28-83; Ne 26, 49, 63, 

76; Vi "1, 22, 27, '82, '84, '85, ‘86, 87-475. || 

*tém'.. : êm To 1, 58, '71 (am), 78; À 1-7, 

12 (em), '13 (am), '20 (œm), 28, 44, 50 (em, 

dm), '52; Mo 41, 42. 

= C. I. “min... : më No 1-83; To 2-7, 27 

(mèn), 37, 78 || var. q. 407 : mè? No 2, 3; 
To 6 | më To 7, 784. 

II. “mon : mò To 6, 78; Mo 87; Ne 65 

(q. 789). 

= D. tma : ma Ne 65 (q. 407, 1252) 5. 

1 Autres q. consultées : 407 (2, 7) «mon 
col est trop étroit... »; 1252 (4, 93) «mon 

cousin;... » — pour SON : 601 (1, 184) «il 

perd son temps à lire»; 233 (3, 28) «il 

sarcle son jardin ». Le tableau donne la f. 

compléte et il néglige, sauf pour la q. 323, 

la forme élidée m, qui est assez fréquente à 
l'o. et au s.; il ne tient pas compte, pour le 

type B. II, des hésitations relatives à la voy. 
(è, é). 

2 Dans ces quatre pts, on a m à toutes les 

questions donnant MON et MA. m = im à 
Ch 28 et 43 (q. 238, ona iz gardè aux deux pts), 
mais èm à Ni 1 (CorrENs) et mà à Ph 16 

(cf. si ‘son’ q. 233). 

3 A Vi 46, q. 323 : èp pa (ou él pa). 
4 On a sè, sé aux mêmes pts, q. 601. 

L'ancien fr.-picard avait men, ten, sen au 

cas régime : Ch. Th. Gossen, Petite gramm. 

de l'anc. pic., 1951, p. 102. 

5 Noter les deux f. de Ne 65 : ma “col” 

q. 407, ma “cousin” q. 1252; de méme sa 
kurti q. 288, sa "temps” q. 601; mais mò 
“frère” q. 789. Cf. L. Micuez, DBR 12, 
171-8, et BRUN., Eng. n% 1028 et 1483 : 

le fém. s'emploie aux deux genres, sauf de- 
vant quelques noms indiquant une parenté 

rapprochée, dans quelques communes de 
Belgique et dans une série de points des 
Ardennes franc. 

a. FÉMININ : q. 1254 (4, 95) « ma femme 

a eu des jumeaux » 1242 (7, 176) «ma 

femme;... »; 1249 (4, 92) «ma grand-mère 

cousait... »; 2019 (4, 247) «ma poche est 

vide;... »; 1287 (4, 91) «...; donnez-moi ma 

part »; ete. Le fém. a la mème forme que le 

masc., sauf dans l'aire de “min (+mun)..., 

où il est tèm'..., et dans le s.-e., où il est tma... 

(comme l'art. +la). Points extrêmes, vers le n., 

occupés par les f. en -a : D 123, '129, 132; 

Ne.'22, '28, 11, 14, 15, 26; [Ma 51 : ma seult 

q. 1287 (?); B 24 (ou mi), 21, 22, 16, '19 
(q. 8), 23. Cp. e. 1 rA : les limites de -a coin- 
cident génért, 

B. MASC. ET FÉM. APRES VOY. ET DE- 
VANT CONS. : q. 789 (1, 37) «je suis venu 



avec mon frère »; 8 (1, 1) <... je vais tailler 
ma haie » (le h de «haie > n'existe plus qu'à 
l'e. : t. 1, c. 50); 1182 (7, 114) «tu vas trouer 
ton pantalon »; 1436 (1, 81) «il gagne son 
pain à la sueur de son front »; 1294 (3, 106) 
« ca grouille de bétes sur sa téte »; 782 (1, 188) 
«nous apprimes sa mort... ». Génért, réduc- 
tion du possessif à une cons, +m), +8.. 
sauf au masc. pour le type *min..., et au 

fém. pour *ma.. 

48. MON-. Adjectif mase., 
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w. PLURIEL MASC. ET FÉM. : q. 1258 
(4, 94) «tous mes parents... »; 1612 (8, 28) 
«mnêle-toi de tes affaires > (souvent, "vos”); 
1424 (1, 78) «qui voit ses veines voit ses 
peunes ». Partout, type "mes", +mès, avec 
voy. ouverte; exc. : (q. 1253) mé A '18; Mo 41| 
mé No 1 | mé To 39, 99 | më To 6, 94 | mé 
To. 7, 78 | me To 73. || (q. 1612) té, té To 1, 
7, 27, 89, 78 | té To 99. || (q. 1424) sé Mo 41 | 
sé "To 1, 27, 99 | se To 78. 

devant voyelle. 

Q. G. 1242 (Q. P. 7, 176) « ma femme; mon mari;... »!. 

+ ALF 814 (MON MARI = 

BRuUN., Enq., n° 1022 (id.). 

"mon homme”). 

€ On traduit régulièrement «mari » par 
“homme”; en quelques pts de Ve n. (1-8, 31) 
par +bouname 'bonhomme' et à My 1 par 
+bounome 'id.`. 

Devant voy., il se produit tantôt une 
élision de la voy. (d’où tm’), tantôt une liai- 

son (don +mi-y-, *mé-y.., d'ou my, +mi-; 

*min-, tèm'n-...); la cons. finale qui reparait 
vers l'o. et vers le s. est normal* un -n, mais 

la voy. n'est jamais ó (comme dans fr. món-); 

on a des types "m + voy. caduque + n? 
(surtout Lx s.) et "voy. cad. + m +m” 
(à l'o.). 

= A. I. “mu : mu Ve 24, 41; My 1 (ou 
muy). 

Il. *mi-y- : miy Ch 61; Na 1, 49, 69 (mi), 
79-99, 101 (my), 107, 109 (ou mi), 112 (mi,), 
116, 129 (mi); D 30 (mi,), 34 (m;y), 58 (mi,), 
81 (mi) W 21, 35, '36, '39, '42; H 8, '39, 50, 

67, 69 (mi); L 1-4, 14, '32, 45 (mi), 101 (id.); 
Ma 1 (mi, 29 (id), 89, 40 (mi,), 42, 43 
(mi,), 46 (id.); B 6, 9, 11, 23; Ne 9. | +mi-y- : 
miy, méy Ni 20 (Ardevoor), 85; Na '20, 30, 
59; W 3, 63, 66; H 1, 27, 37. || +mü-y- : 
méy My 6. || +mé-y- : méy Ni 2, '5, 6, 17-26, 
"28, 45, 98; Na 6. ; 

III. *mi-? : my Ni 6, 17, 19, 28; Na 19, 

127, 135; D 15, 25, 36, 38, 46, 64, 84, 96, 

101; W 1, “8, 10, 13, 30; H 2, 21, '28, 38, '42, 
46, 49, 53, 68; L 1, 7, 19-48, 61-87, 106-116; 

Ve 24, 82-40, 42-47; My 1-3; Ma 2-24, 36, 

51, 53; B 2, '8, 4, 5, 7, 12-22, 24, 27; Ne 15, 16. 
HV. +m’ : m Mo 41 (anciennt); Na 84; 

Ph. 33, 53, 61, 84; Ar 1, 2; D 7, 68-73, 94, 

110, 113; W 13; Ve 94; My 4; Ma 85; Ne 4. 
W. tèm’ : em To 48 [?] 3. 
VI. *émi- : ¿my B 30%. 
= B. I. +min- min Ch 72; Na 180; 

Ph 42; W 59. | *min : min Ch 33; Na 22 
(mülun), 23. || +mèn-... : mèn Ph 79 | men 
Ph 69, 81. || * mun- : mun D 120; Ne 11, 14, 
20, '23, 24, 33, 39, 60; Vi 2, 18, 18, 25. | 
+min- : mén, màn Na 44; Ne 81; Vi 6, 

|| * mén- : mên, màn Ni 61, 80, 93, '97; 
D 123-136; Ne 32, 43, 51, 57, 69. 

EL *im'n- : imn Ch '36. || tèm'n- : èmn 
No. 3; To 2, 18, 24, 28, 48 («emn »), 58, 78; 
A "10, '18, 50, 55, 60 («em'n' »); Mo 1, 20- 
37, 42-64; S 1-19, 81, 86; Ch 4-27, 63, '64; 

Th 2-64, '77, 82; Ni 1, 11, 83-39, 72, 90, 
107, 112; Ph 6, 15, 87, 54, 86; B 28, 33; 

Ne 26, 49, 63, 65, 76; Vi '1, 22, 27, '32, '34, 

35, '36, 37-47. || *ém'n- : mn, é- No 1, 2; 
To 6, 7, 71, 78 (e-); A 1, 7, 12, '20, 28, 37, 
44, '52. 

Ell. *m'n-? : mn To 1, 27, 37, 39, 94, 

99; A 2; Mo 9, 17, 41, 79; S 29, 87; Ch 28, 

43; Th '32, 72; Ni 1; Na 107; Ph 16, 45; 
D 136; Ne 11, 14, 24, 39, 43-47, 51, 57; 
Vi 16. 

* Quelques lac. : D 40; Ve 1-8, 26, 31; 
My 1. La forme manque à D 40 et Ve 26: 
pour les autres pts, cf. introd. de la notice. 

Les f. de rox et son doivent être parallèles 
à celles de mox. Pour Ton, il y a des données 
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q. 1289 (7, 192) «...; je suis ton anmi »; mais 
«ami » est souvent rendu par “cgamarade”, 

dans la région wall. notamment. 
2 Dans my, le y ne correspond pas seult 

à un i final, mais aussi à u, é... : We mu pér, 

my òm; ete. Cf. c. 47. : 
3 Forme étonnante, mais plus - ou moins 

confirmée par quelques f. analopgues rele- 
vées pour MON, fém. + voy. danss la méme 

région : cf. a. 
4 La f. +émi- représente un myy influencé 

par l’antéposition de la voy. cadduque è; à 
B 30, l'art. LE est èl : t. 1, c. 54. 

5 Cette f. sans voyelle ne correespond pas 

toujours à la méme f. pleine : verrs Po., elle 
correspond à tèm'n-... (sauf p.-ê. aa Ch 28 et 
48, où LE a la forme +il : t. 1, e. 54);); vers le s., 

à tmin-, *mun-... 

a. MONG, adjectif fém., devaant voy. : 
q. 1769 (2, 98) « mon oreille siffles;... ». Lac. 

assez nombreuses : on répond “mees oreilles”, 
Mémes types qu'au mase. Noterr des var. 
+èm'n-, tém'n- à Vo. et la fréquenace du type 
+m' sans voy. 

= A. I. tmu... : mu Ve 41 | mun, Ve 26. 
II. +mi-y- : miy Na 69, 84, 99) (mi), 107, 

109 [mi(y)]; W 85, '36, 59 (mi,); HH 8; Ve 35; 

Ma 1 (mi), 29 (mi); B 22 (mi), 24,, 27 (mi). || 
+mi-y- 2 : miy... Ni 20 (Ardevoonr); Na 59; 

W 3, 63; H 2, 37. || ^ mé-y- : méy NNi 2, 6, 17- 

20, 45, 98; Na 6. 

III. +mi- : my Ni 6, 17, 28; Na: 1, 19, '20, 

22, 80; D 34, 36, 64; W 80, '39, 666; H 1, 21, 

27, '28, 88, ‘89, 49, 50, 67, 68; IL 1, 4-29, 

39-87, 101-116; Ve 1, 8, 24, 31-.-34, 37-40, 

42-47; My 4, 6; Ma 2, 4-24, 36, 551; B 2, '8, 
4-9, 12-21, 23, 30; Ne 15. 

IV. *m' : m Na 23, 101, 112,, 127, 129; 

Ph 33, 84; Ar 1; D 7, 25, 30, 38-446, 68-113; 

W 'g, 10-21; H 27, '42, 69; L 2, 355, 94; My 2; 

Ma 8, 85, 39, 40, 43, 46; Ne 4, 9, 116. 

V. tèm” : èm To 73 | «emm » TTo 43 [?]. || 
têm’ : œm To 78. 

— B. l. *min- : Ch 72; Ph 42.. || *min- : 

min Ch 33; Na 44 (-ifu-). || *muun- : mun 
Ne 11, 20, '23, 24, 33, 47, 60; Vii 2, 13, 18, 

25. || *mün- : mún-, -&- D 120-1132; Ne 31; 
Vi 6. || +mén- : mên Ni 26, 80; Nee 32, 44, 69. 

II. *ém'n- : ènn No 1; To 24, 43 («emm » 

[?]), 48 [(a)ymn], 48,99 [(à)mn]; A '18 [(a)mn], 
37, 44, 55: Mo 1 20, 23, 58, 64; S 1-19, 81, 
36; Ch 4-27, 68, 64; Th '2, 5, 24, 29-58, 62, 

64, 73, 82; Ni 11 83-39, 61, 72, 90, 107, 112; 

Ph 6, 54, 69-81, 86; B 28, 33; Ne 20, 49, 63, 

76; Vi '1, 27, 85,786, 37-43, 47. || tèm'n-... : 
Gan, é- To 2, 7,18, '71 (œ-); A 1, 7, 12 (a); 

Mo 37 (é-), 41. 
IH. *m'n- : an No 2, 3; To 1, 6, 27-89, 

94; A 2, '20, 28, 50, '52, 60; Mo 9, 17, 42, 44, 
79; S 29, 37; Cb 28, 48; Th 14, 25, 54, 72; 
Ni 1, 98; Ph 15, 16, 37, 45, 61; D 136; Ne 11, 

24, 39, 43, 47, 51, 57 5. 
On pourrait ajouter de nombreux témoi- 

gnages, vers Fo. d’après q. 8 (1, 1) <... je 
vais tailler ma baie... » («haie » ne conserve 

h- qu'à l’e.); retenons seulement les var. et 
add. suiv., qui sesituent à la limite e. de mn, 
emn... : min Ph 15 | mèn Ph 69 | mæn Ni '24, 
'97 | ¿mn Ph 84 | ¿mn Ph 87 | mn Ch '86, 
"54; Ni 62; Na 22, 23, 130; Ph '11, '47. 

B. SON, adjeciif fém., devant voy. q. 1312 
(4, 104) «Dieu ait son âme!» et 1317 (7, 

209) «..; il a peur de son ombre »; mais la 

première q. est ane formule où SON a assez 
souvent la forme fr, méme dans Lg, et la 

seconde offre maintes lacunes («ombre » 

n'étant parf. pas traduit). Formes parallèles 
à celles de MoN, mais, dans une vaste zone 

centrale, qui comprend notamment presque 
tout Nm, on a un type en -t (-sit-,...; cf. 

Brux., Eng. n° 1482-83), qui s'abrège en 
+s8't- entre deux voy.; l'aire de ce type s'étend 
jusqu'aux pts suiv. inclusivement : Ni 2, '25, 

26, 93; Na 22, 44, 69, 107, 180, 135; Ph 38, 

53, 61; Ar 1, 2; D 110, 120, 130; Ne 4, 9, 16; 
Ma 51 (sist q. 1812, st q. 1317), 58 (sist), 42 
(sist ou si q. 1312), 24, 39, 1; D 64 (comme à 

Ma 51); Ma 9, 4, 2; H 69, 53, 38, ‘39, 8 (sést), 2; 
W 1, '32, '86, ‘45, 59, 3; Ni 28, 20; les cinq f. 

+sist- manifestent nettement l'infl. de +noste, 
+voste ‘nôtre, vôire’ (c. 52); sans doute est-ce 

la méme influence qui explique le -t de +sit-: 
— noter en outre, vers l'o., sén Ni 61 | sin 

Ch 28, 33 (sin), 61; Ph 42 | sèn Ph 79; formes 

analogues dans tout le s.-e., comme pour 
MON-. 
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TOME 2. — NOTICE 49 

49. (LE) MIEN. Pronom possessif maseulin. 

Q. G. 1704 (Q. P. £, 170) «vous aurez le mien,... »!. 

+ ALF 853. 
, p. 388-5. 

6, 2, 65. 
+ Deux grands types de f. : cellles en -n, 

qui sont originellement des féminin:s (ef. c. 51) 
et qui couvrent la moitié orientale dle la B. R., 
et les autres. Le lat. m éum a «dà donner 
primitivt "mien" comme en fr., d'où, en B. R., 

avec traitement variable de la dijpht. + na- 
sale, tmin, *mén, +mi... "myin x ep. t. 1, 

e, 8 BIEN et 18 CHIEN. Noter les types masc. 

en -k et les fém. en -in, -in. 

Bxux., Enq., n° 1002. Mél. 

REM., Synt. 1, 8335-7. FEW 

= A. L. “min... : mé No 1-3; To 2, 7 ?, 13- 

37, 43, 48; Ch '64; Th 14, 24, '32, 43; Ph 6, 

15, '21, 37, 45 | më, To 6; A '18; Th '51 | mè,, 
mè, mèh A 12 | më, Th 73 | mè, mèn A '10 | 
mè, Ni 39. || “mun... : mè? Th 5:3, 54 | më 
To 73; Th 14 | mēy No 2. 

II. +mén, “mé”, +mé : mé To 6; Mo 23, 
58; S 31; Ch 28, 43, 63; Th 25, 29), 46 (mé,), 
62, 73, 82; N111, 39, 107, 112; Na 1130; Ph 42, 

54, 69, 86 | mé" Ch ‘86, 43, '54, 72; Ni 90 | mé 

Th 64, 73; Ni 90; Ph 79. 

III. mi, ^mi", +mi... : mi A 12; S 10, 37; 
Ch 4-27; Th 5; Ni 1 | mi, Ch 27 | mi" Mo 23, 

79 (areh) | mi" S 36; Th '2 | min S 10 | 
mi, Mo 17 | mi, Š 6 | mi A 37; Mo 9, 28, 44, 

79; S 6, 13-29 | mí A 7; S 1; Ch '2, 4; Ni 33, 

72 | mi S 13; Ni 33-38. || “mi... : 
A2 

IV. * mié, * mieu... : myé To 48; A 44, 55, 

60; Mo 37, 42 | -é^ A 44 | -Œœ A "20; Mo 41 | 
mab A 28 | myé To '71; A 50, ‘52 | -a(n), 
-é Mo 20. || +myin... : myé To 1, 39, 58, 
"71, 99; A 1; Mo 1, 28, ‘57 («mién »), 58 (e 
mi-fermé nasal), 64, 79; Th 43, 72; Nil; Ne 47 

(néol.), 60, 63; Vi 2, "32, 87, 43-47 | m,ë, mé, 

To 94 | mē To 78 | myé, Vi 2, 43 | myéy 
Vi ‘21, 27, 372. 

== V. +mink!: mèk, mèk Ni 19, 20; Na 1, 
30, 109, 112; L 2, 7. || +ménk, -é"., -é- 4: 
mêk Ni 61, 85, 93; Na 44, 59, 69, 107; W 3 | 

mék Ch 38; Ni 2, 5, 6, 17, 28, "29, 45, 80, 

'97, 98; Na 6, 22, 23; Ph 84 (muë"k) | mék 

Ch 61; Ni ‘25, 26. 

mis Mie 

VI. +mègn 5 : mèn L 4 
= B. I. +min.ne... : men, mèn. D '17, 25, 

"27, 30, '32, 84, '45, 46, ‘56, 58, 72-81, 84, 

'85, 101, '103, 113, 132, 136; H 38, '42, '45, 

46-67, 69; L 106-116; Ma 1-3, 85, 36, 40-46, 

'48, /50, 51, 53; B 2, '8, 4-9, 12, '17, 21 
(Roumont), 24; Ne 4-16, “22, ‘23, 24-43, 
51, 57, 65 | mé*n Ma 39 | mēn Ma 2 | mè'n 

Ma 46; Ne 23. || *méne : mén L 43, 94; 
Ve 1-26, 32 (q. 233); My 2 (id.). 

II. “mine : min Ar 2; H 8, 87. || “mine : 
mên Ni 20; W 8, 21, '32, 85, ‘86, '45, 59-66; 

H 1-8, 20, 21, 27, '28, 37, '39. || *méne: món 
Na 19, '20, 30, 49, 79, 84, '96, 99, 101, 116- 
129, 135; Ph 16, 38, 53, 61, 81; Ar 1; D 7-25, 

36-40, 68, 81-96, 110, 120, 123, ‘129; W 1 
'8, '9, 10, 18, 80, '39, '42, '56; L 14-29, '32, 

35, 43, 45, 61, 85-101, 114; Ve 6; Ne 20, 49. || 
+meune : man Ni 26; W 18, '42, 66; L 1, 

48-66, '75, 94, 101 | men L 39. 

III. “mine : min D 64; H 68; Ve 31-42, 

48, 44, 47; My 1-6; Ma 4-29, '34, 40; B ‘8, 
6, 9, 11, '14, 15, 16, '17, '18, 21-23, 27, 30; 

Ne 44, 69; Vi 6, 35, '36. 
IV. mine: mín Vi 46 (q. 233, J. H.). || 

+miéne... : myèn B 28, 30 (Remoiville), 

33; Ne 47, 49, '50, 76; Vi '1, 8-18, '21, 22, 25, 
'84, 88, 47 | myén, « mién? » Vi '86. 

Autres q. consultées 1705 (4, 171) 

«les miens,... >, 1110 (4, 80) «j'aime autant 

le mien que le tien », 1849 (4, 201) « celui-ci 

est bon, mais il ne vaut pas le mien », 233 
(3, 28) «il sarcle son jardin, je sarclerai le 
mien demain »; — 1817 (4, 190) «... c’est à 

moi », 1289 (7, 192) «c'est un vieil ami à 
moi... > (dans tout l'e., «à moi » est rendu 

par 'd-à mien” : REM., Synt. 1, 848, c. 17; 

voir un volume ultérieur). Incertitudes assez 

nombreuses, surtout dans Hn, à propos du 

timbre et de la longueur des voy. nasales. 

Dans le tableau, on omet Part. déf.; pour 

celui-ci, cf. t. 1, c. 54 LE; noter qu'à Ve 24, 

où l'art. sing. est génért lu, il est régult 
li devant les possessifs (cf. t. 1, 280, 54, 

n. 2). On n'indique pas non plus, dans le 
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tableau, 

var., 

le numéro des q. qui ont fourni les 
sauf pour quelques f. données par une 

seule q.;les var. terminées par -», -ñ, cs ete: 
proviennent génért de q. oü le mot précédait 
une pause; à ce propos, voy. aussi n. 3. 
Pour le plur., cf. a. | | 

2 A To 7, Part. Ls assimile à l'initiale du 
possessif : m mé, t të; s sè...; : ef. t. 1, 280, 54. 
“La q. 1110 donne régult, devant k, 

myèy à Vi 21, 27, et myèy à Vi 48 : cf. t. 1, 
p. 111, 179, 265, 276; par contre, elle donne 
my? à Vi 87 et 47. La q. 1704 donne myèy 
à Vi 27 et 37, më, à Vi 2, et la q. 1849 donne 
myèy à Vi 87; le -A est normal en fin de 
phrase ou de rhèse : cf. t. 1, p. 109. Le myèn 
de Vi 27, q. 288, devant d, est surprenant. 

TOME 2. = - NOTICES 49-50 ̀  145 

* Le k est d'origine analogique; c'est le 
imême qu'on a dans tonk... (c. 8 UN), dans 
"*nouk ‘aucun’, dans +likék ‘lequel’ (c. 66), 
cete. Cf. Rem., Synt. 1, 287, n. 4. 

5 +mègn, avec -ñ final, pourrait être une 
‘var. hesbignonne de “min : cf. t. 1, e. 18 
(CHIEN 

a. PLURIEL : «(les) miens >, q. 1705, 
cest partout identique au sing. '(le) mien”. 
(Quelques var. : To 7 "le? mmè — lè më; 
"Mo 20 | myd(n) — lè myé: Ma 2 "le? mēn 
((ou mën) — lé men | A 12 l mi — là mèn, 
inotation d'A. Baguette [= orig! fém. ?], mais 
««les min » dans le Q. Deffernez. 

50. (LE) SIEN. Prononm possessif masculin. 

Q. G. 

+ BRUN., 

FEW 

Enq., n° 1466. Mél. w., p. 33-5. 
12, 481b. 

+ En fr., les anciens tuen et suen ( < lat. 
tium, sium) se sont modelés sur mien 
( < lat. m ë u m). Il en a été de méme dans 
toute la B. R., sauf dans le n. du domaine 
liég. (zone hachurée), où TIEN et SIEN, qui 
ont des formes parallèles, s'écartent de MIEN 
et conservent plus ou moins nettement la 
marque de l'u primitif : types +sonk..., +sánk 
seük, +son.ne..., *seüne, *séne (types B). Noter 
un type *siun à A 44 et so"k à L 4, où MIEN 
était meñ. 

= A. I. tsin... : sé No 1-8; To 7-87, 43, 
48; Ch '64; Th 24, '32; Ph 6, 15, '21, 37, 45 | 
sè, To 6; A '18 | sé, Th 73 | sé, A 12. || “sun... : 
sè? Th 53, 54 | së To 73; Th 14. 

II. *sén, +sé", +sé : sé Mo 23, 58; S 31; 
Ch 28, 63; Th 25, 29, 62, 82; Ni 11, 39, 107, 
112; Na 130; Ph 42, 54, 69, 86 | sé, Th 46 | 
sé" Ch '86, 48, 72; Ni 90 | sé Th 64; Ph 79. 

III. si, ren, +si.. : si S 37; Ch 4-26; 
Th 5 | si, Ch 27 | si^ Mo 79 (arch.) | si" S 86 | 
sip S 10 | si, S 6 | si A 37; Mo 9, 44; S 19, 29 | 
si A 7 (ou li és ‘le leur *; S 1; Ni 72 | si 
S 13; Ni 33-88 | sí, Mo 17. || “si, : si,, A 2. 

IV. *sié, +sieu... : syé To 99 (arch.); A 55, 
60; Mo 37, 42 | -e Mo 41 | -@ A '20 | s; ye A 28 | 

1704 (Q. P. 4, 170) «vous aaurez le mien, le tien, le sien »!. 

ssy é To '71; A 50, ‘52 | -é(n) Mo 20. || +syin...: 
ssyé To 1, 39, 58, 99; A 1; Mo 1, /57 (< sién »), 58 
((e mi-fermé nasal) 64, 79; Th 48, 72; Nil; 
ÎNe 60, 63; Vi 43-47 | së To 78 | sé, s;ë(n) 
“To 94 | syè, Vi 2 | sye"n Vi '82 | syèy Vi 27, 
837 ?. || *siun : syè A 44. 

V. *sink... : Ni 19, 20; Na 1, 30, 109, 112. || 
lb. +sénk... : sék Ni 61, 85, 93; Na 44, 59, 
669, 107; W 3 | sé'k Ch 33; Ni 2, '5, 6, 17, 28, 
445, 80, '97, 98; Na 6, 22, 23 | se"k Ph 84 | sék 
(Ch 61; Ni ‘25, 26. 

= VI. *sin.ne... 
"227, 80, ‘32, 34, 

558, 72-81, 101, 

sèn, sèn D '17, 25, 
'45, 46, '56 (Chevetogne), 

‘103, 113, 132, 136; H 88, 
745, 46-67, 69; L 106-116; Ma 1-8, 35, 36, 

440-46, ‘48, '50, 51, 58; B 2-5, 7, 9, 12, '17, 
224; Ne 4-16, '23, 24-43, 51, 57, 65 | sé*n 
Ma 39 | sé'n Ma 46; Ne 14, 16, 24. || b. +séne : 
ssén L 94; Ve 1, 6, '15, 24, 26 

VII. *sine : sin Ar 2. || *sine : 
W 59; H 1, /39. || *séne : sèn Na 19, '20, 
330, 49, 79, 84, '96, 99, 101, 116-129, 135; 
IPh 16, 33, 53, 61, 81; Ar 1; D 7, 15, 36-40, 
668, 84-96; 110, 120, 123, '129; Ne 20. || +seune : 
ssŒn L 66, 101. 

VII. +sine : sin D 64; H 68; Ve 81-42, 
"243, 44, 47; My 1-6; Ma 4-12, '18, 19-29, 
734; B '3, 6, 11, ‘14, 15, 16, '17, 21-23, 27, 
330; Ne 44, 69; Vi 6, 85, '86, 46 [?]. 

sin, sén 
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TOME 2. — INOTICES 50-51 

IX. +siéne... : | 
50, 76; Vi ‘1, 8-25, ‘84, 38 | «sién > Vi '36.. 

= B. I. +sonk..., +sank : sòk Ni 20 (Arde- - 
youn ou sèk); W 1, '8, 10, 21-35, "86, '49,. 

; H '20; L 1, 2, 7, 85, 89, 45, '50, 85, 87 || 
an L 4 | sók L 61 | sk W 18, '39; L 14, '75.. 

IL *seük : sæk W 63; H 2, 8,87. —— 
= III. *son.ne.., +sóne : són H 8; L 29,. 

'54 (Housse) | só"n L 19 | són L 48, n cl 
chon); Ve 6, 8. 

IV. +seûne : 
V. *séne : 
z VI. 

1 Autres q. consultées 1705 (4, 171) 
«les miens, les tiens, les siens;... » [qqs var. : 
A 12 l sèy, lè sèn; Mo 20 1 syé(n), lè sy: 
L 14 li sèk, lé sà"k; Ma 2 li sèn, lè san]; 1817 
(4, 190) «Est-ce a vous ou à lui, ce baton ? 
— C'est à moi [à Pe., type "*d-à + pos- 
sessif" : c. 49, n. l; var. : Ne 14, 16, 24 sèn 
au lieu de sèn]. Les doubles f. étaient beau- 
coup plus nombreuses pour MIEN, qui se 
trouvait dans plusieurs q. 

2 Noter le -ņ de Vi 2, 27, 87; en fin de 
groupe. Cf. e. 49, n. 8. 

3 Par leur voy. vélaire, les types B. I 
et III rappellent nettement súum 
+sonk... = “son (a. fr. suen) + -k analogique; 
pour +sánk, cf. t. 1, c. 84 RONCE (rak W 13) 
et c. 96 UN (à ib.); — +son.ne... = fém. ana- 
logique de *son. Quant aux types II, IV et 
V, ils font difficulté : ni é long, ni & bref ne 
semblent pouvoir refléter le 6 de m ë u m, 
mais on ne voit pas non plus comment ils 

són H 8, 21, 
sén H '20, 27, 

+sèw : sèw W '45 4, 
a $; 

syèn B 28, 33; Ne 47, 49, , procèdent de situm; noter qu'à H “20, 
27, 28, sn diffère nettement de mén ‘mien’. 

^ A W '45, méme f. au fém. et au plur. 
Comme celles du mase., les f. du fém. aux 
3 personnes sont li min, li tèw, li sèw. 

a. (LE) TIEN (Brux., Eng, n° 1561 : q. 
1704 et 1705 (cf. supra); 1110 (4, 80) «j'aime 
autant le mien que le tien ». Formes paral- 
lèles à celles de srEN : Hin.;., *tén..., ti... 
+tié..., +tink..., +tin.ne, +tine..., +tonk...; mais, 
à Po., grande lacune due au vouvoiement 
(zone hachurée sur la c.; cp. e. 15-19). Noter: 

19 TIEN n'est pas parallèle à sIEN à L 85, 
où l'on a la série mèn, tèn, sok; 

29 à part ce pt, la zone des types +tonk..., 
+tank, *teük, +ton.ne..., *tóne, +tetine, *tdne 
est la méme que pour les types correspon- 
dants de sren (B ci-dessus); à L 66, où Pon a 
seulement relevé sèn, on a ici tæn ou tók; 
à L '50, tón, à cóté de sók. 

30 d’après twè, f. adaptée du fr. toi et subs- 
titut poli du w. # (c. 15), il s'est créé diverses 
f. analogiques en tw- : twé'k Ph 84 | twèn 
Ma 24 | twèn Ma 29 | +twéne : twèn Na 135; 
Ph 33; D 110; H 67; Ve 82-87, 39, 40, "48, 
44; Ma 19; — cette f., qui est donnée comme 
«plus polie > que +ttíne à Ve 40 et 44, doit 
être plus répandue que l'enquéte ne le montre; 
elle est inconnue à My 1. 

40 à Po., dans "*tyin^, le t se palatalise 
volontiers : Èyè, -æ To '71 | Gè ae 78 || ¿ë 
Mo 64 | &é A 55; Mo 37 | ¿d(n) Mo 2 

A H '20, à cóté de lé tén, on a ABER noté 
lé sé d a twé (cf. c. 55 LE LEUR, n. l). 

51. (LA) MIENNE. Prronom possessif féminin. 

Q. G. 1704 (Q. P. 4, 170) «vous aurcez... 

+ Bxux., Enq., n° 1002 (type "la mien”). 
FEW 6, 2, 65. 

+ Types trés divers : 1? ceux en -k (B. I), 
ainsi que +mégn (B. II), doivent être origi- 
nellement des masc. : +minke — *min, masc. 
+ -k analogique; pour +mègn, cf. c. 49, n. 5; 
— ceux en -n doivent être originellement des 
fém., mais leur voy. fait parf. difficulté. 
Dans “mine, l'i long est le résidu de la dipht. 

la mienne, la tienne, la sienne »!. 

qui persiste dans +miène; sans doute en est-il 
de méme de l' bref de “mine, “mine. Quant 
à +méne et +meune, ils peuvent procéder de 
“mine, mais ils peuvent aussi s'étre formés 
d’après “min (cp. +cuzin, fém. +cuzène, 
-eune ‘cousin, -e' DL 187) : l'explieation doit 
différer selon les régions; pour +méne de 
Na..., on peut hésiter. Enfin, +min.ne se 
trouve à l'égard de “min comme +dièrin.ne... 
‘dernière’ à l'égard de +dièrin ‘dernier’ : infl. 
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TOME 2. — NOTICES 51-52 

analogique de ce type de fém. ? Le verv. 
+méne est obscur. uox 

Pour les rapports entre le masc: et le fém., 
cp. avec la c. 49; noter partic! lees fém. cor- 
respondant à +mink, +ménk... 

= A. I. +min.ne... : mèn, mèn To 7 
(m mēn ‘la m.'), 13, 24, 28, 71; A ‘18: D 17, 
25, '27, 80, ‘82, 84, '45, 46, '56 (Clhevetogne), 
58, 72-81, ‘85, 101, ‘103, 113, 132», 136; H 88, 

'45, 46-67, 69; L 106-11 a 1-3, 35, 36, 
40-48, '48, '50, 51, 53; B 2, 4, is, 7, 9, 12, 
'17, 24; Ne 4-16, '23, 24-48, 511, 57, 65 | 
mé*n No 8; To 272; Ma 39 | méin No 2? | 
me"n To 43 ? | men To 48; Ma 2 | më" Ma 46: 
Ne 16. || ^ méne... : mén A 12; We 1-26. 

II. “mine : min Ch '64; Ni 25, 39, 90, 
112; Ar 2; W'45; H 8, 87. | ̂  mine : mên, mén 
To 2 (milén [?]); Ni 88, 107; W 3, 21, 35, 
'86, 59-66; H 1, 2, ‘20, 21, '26, 277, "og '39. li 

+mène... : mèn To 37; Ch 4, 28-61, 72; Th 24, 
"82, 58, 64, 82; Na 1, 19, '20, 80-:84, '96, 99- 

135; Ph 6-16, '21, 33-69, 81, 86; Ar 1; D 7, 

15, 86, 40, 68, 84-96, 110, 120, 123, ‘129: 

W 1, /8, 10, 13, 80, 89; L 14-29, '32, 85, 
48, 45, '54 (Housse), '55 (Barchon), 61, 85- 
94; Ne 20 | men Ph 79 | m men la `m.” No 1. || 
+meune... : mæn To 73; Ni 2, '5, 17, 26, 

28, 45, 80, ‘97, 98; Na 6*5; W 1:3, '42; L 1, 

43, 45, '50, 66, '75, 94, 101 | mœn Ni 11; 

L 39. || *méne : měn Ni 61, 93; Na 22, 23. 

III. “mine... : min Š 6; D 64; HI 68; Ve 31- 

42, ‘48, 44, 47; My 1-6; Ma 4-12,. '18, 19-29, 

'84; B ‘3, 6, 11, '14, 15, 16, '17,, 21-28, 27, 

80; Ne 44, 69; Vi 6, 35, '36, 46 ? 4 | min 

Ni 388 | mín À 7. 
IV. tmine... : mijan Ni 36 | men To 6 | 

mín A 25. || +miène... : myèm To 1, 58, 
99; A 1, '20, 37-60; Mo 1-87, 42-779; S 10-31, 

37; Ch 16, 27; Th 5, 25-43, 54, 62, 72, 78; 

Ni 1, 72; B 28, 33; Ne 47, 49, "50, 60, 63, 

76; Vi '1, 2, 8-27, '32, 37-47 | -en Tio 39; Mo 41; 

S 86; Ch 26, 63; Th '2 | myn Th 46 | miyèn 
A 28 (avec ¿yë dipht.) | men To 78 | « mién » 
Vi '36. || +myin.ne... : myèn S 1 | mën 
To 94 | myén Th 14. 

= B. I. +minke : mèk Ni 19, 20; Na 30; 

L 2, 7. || +ménke... : mék Ni 85 | mé'k Ni 6 | 
mk Ph 84 

I. +mègn : mèi L 4. 

1 Vu aussi q. 1705 (4, 171) <... les miennes, 
etc. » : à part de menues hésitations sur la 
nasale à l'o., le plur. eoincide avec le sing. 
Noter en outre : L 94 “la” mèn, tèn, sèn? 

(ou sén ?) — "les" mén... Ma 24 “la” twèn — 
“les” twèn. 

2 A To, mèn., avec voy. brève = probt 

mèn nasalisé. 
3 Les f. mæn- de Ni et Na (fém. de mèk, 

mék...), comprises entre mén et min, remon- 

tent p.-é. à min [?]. 
4 Au s. de Vi, “mine peut être une réduc- 

tion récente de +miéne : cf. t. 1, e. 11 CHA- 

PEAU, etc. 

5 La f. de A 2 est classée ici et non plus 
bas parce que voisine de min A 7. Cf. t. 1, 
€. 3 BIEN et 40 FER: bi, et fi;r au mème pt. 

a. (LA) TIENNE et (LA) SIENNE 
q. 1704-5. A la 2e pers., lacune à l'o, due 

au vouvoiement. Les deux formes sont paral- 
lèles partout, sauf à L 85, où l'on a mén, tèn, 

sók (= mase.; cf. c. 50, a, 19), et à W '45, 

où l'on a min, tèw, séx (cf. e. 50, n. 4). Les 
types +tonk..., +tänk, *teük, *ton.ne.., +tòne, 

Heûne, +téne et +sonk..., +séne se localisent 

comme au masc. (qqs lacunes) de méme 
pour +twin.ne et +twène... (mais ces f. polies 
sont attestées moins souvent; de plus twè'k 

Ph 84 n'est pas donné pour le fém.). Noter : 
L 94 sèn ou sén ?; A 7 l sin ou li és (= litt. 
‘le leur’). 

52. NOTRE. Adjectif possessif, devant consonne. 

Q. G. 855 (Q. P. 1, 22) «.., notre voisin passait... », ete. 1. 

n 1081-2.. 

FEW 7, 194. 
€ Brux., Enq. 

gramm., p. 103-4. 

GOSSEN, € Les adj. NOTRE et VOTRE sont représen- 

tés, devant cons., dans la zone wall., par 

tnosse, tvosse (le groupe final -str de 
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nóster, *vóster, avec s conservé, s'est 

normalt simplifié en -s : cp. t. 1, c. 95 TÊTE; 

6 entravé + s ne s'est pas diphtongué, p.-é. 

parce que le mot était génért atone : ep. 

còsta > w. tewésse, tewasse); — à l’o., par 

“no, “vo... (id. en anc. pie. originellt, cas 

régime plur. : FEW 7, 195, n. 1); — en 

gaum., par note, *vole. Ce dernier type 

apparait aussi sporadiqt vers l'o. par intl. 

du fr. 

= A. I. +nosse... : nòs Ni 2, '5, 6, '9, 11, 

'l4, 17-28, 45, 61, '62, 80, 85, 93, ‘97, 98, 

102; Na 1-129.., 185; Ph 16, 33, 53, 61; 

Ar 1, 2; D'7-186...; W 1-66...; H 1-67..., 69, 

"74; L 1-116...; Ve 1-47; My 1-6; Ma 1-53...; 

B 2-83...; Ne 4, '5, 9-20, '22, '23, 24-49,50, 

51-63, ‘75 (Rancimont) 76 | nos Ni '10 

(q. 816). || *neusse : næs H 68 ?. 
Il. *nousse : nus Ne 49 3. 
= III. *note : nòt No 2 (q. 355); To 94 

(id.); Ni 86 (q. 828); Ne 69; Vi 2-47... 
== B. Ï. +no : nó No 3; To 1, 24, 37, 43- 

58, '71 («no »)5 A 1-50, '52, 60; Mo 1-37, 
42, 44-79; S 1-87; Ch 4-48, 54, 61-72; Th 5- 

82...; Ni 1, '10, 11, '24, 83-89, 61 (q. 1862), 

72, ‘74, 90, 107, 112; Na 130; Ph 6, '11, 

15, 21, 87, '40, 42, 45, 54, 69, '70, '78, 79- 

86. || no No 1 (q. 1862); To 73 (q. 1862), 

78, 94 (q. 822, 328); A 55; Mo 1 (q. 1862), 

23 (id.), 58 (id.); Th 5 (q. 375, 378); Ni 36 

(q. 822, 816), 38, 112 (q. 816). || nó To 27, 
89; A 50 (q. 1862), '52, 55; Mo 17 | nó To 99. || 
*nó: nó (ó demi-long) Th 62 (q. 828) | nó 

To 94 (q. 816, 848); Ne 65. 
Il. tnou! : nu No 1, 8 (q. 375, 848); 

To 2-13, 28, 73; Mo 41, 425. 

1 Autres q. consultées 322 (1, 180) 

«..il faudra mener notre vache au tau- 

reau »; 328 (1, 181) «notre domestique... »; 

875 (4, 10) «je veux attacher notre chèvre au 

poteau... »; 878 (4, 12) «nous voulions sevrer 

notre chevreau »; 816 (1, 38) «... c'est la féte 

de notre village »; 848 (4, 58) «notre curé... »; 

1862 (4, 204) «nous couperons le cou à notre 

cochon ». A Po., hésitations assez nombreuses 

sur le timbre et la longueur de la voy. (var. 

mo, nó...). Quant à la cons. finale, les enqué- 

teurs notent souvent z, d, au lieu de s, t devant 

une conss. sonore : on néglige ici ce phéno- 

mène d'¿assimilation. 
2 Cp. t. 1, c. 25 CROÛTE, *ereusse H 68. 

On a *neeus ‘nous’ au méme pt, c. 20-22. 
3 Infli. de “nous '-nous', e. 22, ou évolution 

particuliiere de la voy. atone ? Noter pourtant 
qu'à Nee 49, on a *erousse ‘croûte’ comme 
correspo»ndant de w. *erosse, t. 1, c. 25. 

4 Pour la voy. w, cf. n. 8. 

5 Pouir une adaptation du fr. notre dans 

rà la Notre-Dame", cf. ALW 3, 339 (nôtru, 

nôtræ, niòtèr...), et DEL 828. 

a. VOTRE, devant cons. : q. 395 (1, 26) 

«appelezz votre chien » et 1775 (8, 118) «la 

manche de votre corsage est décousue ». 

Formes :parallèles à celles de NOTRE : +vosse, 

+vousse, "vole, tvo, *vó, “vou; exception : 

+vosse HI 68, à côté de +neusse (on y a de 

méme twos à côté de *neus : c. 28). A lex- 

tréme o.., var. 0, ó... d'un possessif à l'autre; 

noter (qi. 1775) vó A 37, Mo 64; et en outre, 
à Ardewoor, ham. de Ni 20, une curieuse 

forme +w, sans voy. (là mot du f kwersaë); — 

à l'extréme o, q. 395, on a quelques rép. à 

la 2 sg., "appelle ton ch.” : No 3; To 2, 7, 

13, 24, 228, 78, 94; Mo 64. 

B. NOTRE et VOTRE, devant voy. 
q. 1357 ((7, 286) «le clocher de notre église... » 

et 19983 ((1, 246) «votre enfant... ». Les types 

en -s (41. I-II) s'allongent d'un t : lg. *noste 

èglike, voste èfant; de méme næst et vòst 

H 68, niust Ne 49. Le type *note (A. III) ne 

change pas. Quant à +no..., “nou (B), ils 

s'allongent génér* de -n, par analogie avec 
MON, TON, SON (c. 47-48) : +none, *mounc. 

Noter : tvosse-n- "enfant" (vósn Ni 61, à 

côté de most; vosn Ni '10 et 11, en ce dernier 

pt à côtié de nón), contamination à la limite 

des deux zones; +no-y, *vo-y (ou tvo-n-) 

Ch 61, avec y de liaison; no No 2, «no» 

To 37, mó Ph 84, oó Ph 81 (mais nó n) et 84, 

nó et vó Ne 65, sans cons, de liaison; nu z 

"église" No 1, 3 (ou not), To 2, 7. 

Y: NOS et VOS : q. 319 (5, 13) «est-ce 
que tu woudrais garder nos vaches ?... », 553 

(5, 101) «nos poules... », 607 (4, 30) «... avant 

que nos: amis ne viennent», 938 (2, 52) 
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«vos cheveux... » et 869 (4, 64) « preenez vos 
outils... ». Partout, tnos et Zoos, avec à 

ouvert (nò, vò devant cons.; nóz, vòt: devant 

voy.), sauf à H 68, où Pon a *vos (viò), mais 
*neus (nd), et dans les pts ci-après, quii appar- 
tiennent au Hn occ. et au Lx mér. (on omet 
le z qui est régulier devant voy.) : 

+nòs, +vòs : nó, vó (ou parf. l'une dies deux 
f. seul!) D 123, 182; B 24 (q. 319), '26, 30, 
'82, 83; Ne 11, '12, 14, 15, '17, ‘22, ‘28, 24, 
'25 (Bras), 31-34, '88, 39-47, 49-60, 69 (vó, 

nó) 76; Vi '12, 13-18, 22 | vé No lt; To 1, 

39, 99; Vi 22, 25 (vd, nò) | nó To 1, 2, 27, 

37, 48, 99; A 12; S 13; Th 62 | oó A '52; 
Ne 68 | nó No 1, 8; Mo 17; To 24, 28, 39, 73, 

'94; A 37; Ar 1-2 (ou nó) | nò, no et vò, vó 
To 78 | no S 10; Th ‘51; D 110. || +nous, 
+vous : nu, vu No 2; To 2-7; Mo 41; Ne 26, 
49 | nu No 1; Mo 42; To 13. | *noüs, +voús : 
nú, va B 28. 

Au lieu de vò, un enquêteur a noté vè, 
vü à D 123 et 182 et vu à Ne 44. Remarquer vò 
à Ne 65, où NOTRE et VOTRE sont nó et vé 
(ci-dessus B. II, in fine). 

53. (LE) NOTRE. Pronom possessif masculin. 

Q. G. 1706 (Q. P. 4, 172) «le nôtre, le vôtre, le leur; — la nôtre, ete. >. 

+ BnuN., Enq., n? 1081. 
c. 52. 

FEW 7, 194. Cf. 

+ Dans une vaste zone orientale, qqui com- 

prend le domaine propr! wallon ét le domaine 
gaumais, les pron. NÓTRE et VÔTIRE sont 
identiques aux adj. NoTRE et VOTRE :lles types 
+nosse, +neusse et +note sont les miêmes et 

se localisent génért de la méme facom pour le 
pron. que pour l'adj. (c. 52, types Al); exe. : 
Ve 35 næs ‘nôtre’ (à côté de nòs ‘notre’), 

L 7 nóz ót ‘nôtre’ (id.), et la plus gramde par- 
tie de Ne, où NOTRE est +n6 alors quee NOTRE 
est +nosse, *nousse. Dans le reste de lia B. R., 
c.-à-d. à lo., ou l'on avait +mo... «et “nou 

pour NOTRE (c. 52, types B), on a ici *no, 

"né... et des f. à consonne finale : +nol, 
+nól, +nóy, *now, +nok... et “note (= fr). 

Remarquer la position des types ‘now et 
+nok en bordure du type w. *nosse. 

= A. I. *nosse : nòs, dans une vaste zone 

n.e., dont les points extrêmes vers l'o. et 

vers le s. sont Ni 2, '25, 26, 93; Na. 22, 44, 

69, 107, 109, 135; Ph 16, 33, 53, 61; Ar 1; 
D 110, 120; Ne 20, 11, 24, 15, 26; Bi 28, 30. 
Exc. : H 68, Ve 85, Ne 14 (cf. ci-après); 

double f. à L 7 (cf. D). || tneussie : nes 
H 68; Ve 35. 

II. *note... : nót To 39, 58; A 1; Mlo 1, 23; 

S 1, 19, 29; Ch '36, 63; Th 48, 54-82; Ph '21, 
69; Ne 69; Vi 2-47 | not No 1, 2 | nóít To 1 | 
not To 78 !. 

= B. *no : nó S 19, 37; Ch 4-28, '36, 48, 

63 (arch.), '64, 72; Th 24; Ni 1, 11, 33-39, 

72, 90, 112; Ph 6, 15, 37, 45, 86. || no Mo 42, 
Th 5. || nó To 13, 27-37; A '20, 44, 50; S 13; 
31; Th 14 (no), 25, 29, 46, 53. || nô... ? , 
nò, nó To 7, 24, 99; Mo 17 et 58 (nó); D '129: 
132, 136; B 33; Ne 14, '28, 31-49, '50, 51, 

57, 63, 65, 76; Vi 16 (arch.) | nó" To 2 | no, 
No 3 | no, To 6 | nó D 123 | nü Ne 49 (ou 
nó). ||+nou : A 7, 28. || *non : nò Ne 60 
(mais vő 'vótre'). || nú, S 10. || ne; To 27; 
né, To 943, 

= C. I. +nol, *nól...* : nòl Mo 20; Th '32 | 
nòl A 2; Mo 41. || nol To 39, 78 | nòl A '52 | 
nol A 55. || +nòl..“ : nől To 43, 48, ‘71; 
A 12, '18, 37, 60; Mo 9, 44, '57; S 1 (nól), 
6, 29 (rare), 81 | nó,l Mo 64. || nul Mo 37. 

IL *nóy * : nóy S 36; Th '2. 
III. “now, +nów...* : now Ch 61; Ni 61; 

Ph 42, 79 | nów Ni 107 | now Ph 81. 
IV. “nok 4: nòk Ch 33, 61; Na 130; Ph 54, 

84; Ar 2. 

= D. "NOUS AUTRES ‘5: "le" nóz òt L 7, nuz 
ót A 2. 

1 Le type *note doit être autochtone dans 
le s. du Lx; mais à l'o., il doit être emprunté 

du fr. : noter qu'il s'infiltre jusque dans Ch, 

Th et Ph. 
2 La position de +n6 dans le système pos- 

sessif n'est pas la méme dans le s. que dans 
l'o. : dans le s. (D, B, Ne, Vi), *nó ‘nôtre’ 

correspond a ladj. +nosse, +note (sauf à 
* 
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Ne 65, où l'on a nó dans les deux cas}; à 
Po., ladj. est aussi du type +no.... Remar- 
quer en outre que, dans une grande partie de 
la zone mér. ou Pon dit “né ‘nôitre’, on a 
aussi +n6s ‘nos’ (adj. plur.) : e. 522, y. 

3 Les derniers types classés sows B sont 
tous issus de nó ou de nó : nu a la woy. qu'on 
trouve dans le personnel (“nous : e. 20 sv.); 
dans nó, la voy. est nasalisée à ceause de n- 
(cp, au méme pt, vé 'vótre); mà, S 10 
offre une nasalisation, régulière em ce point, 
de la voy. finale; pour né; To 941, cp. t. 1, 
C. 21 CLOU. 

* Les types C doivent être originellt des 
fém.; à preuve le fait que, “nok excepté, ils 

sont plus répandus au fém. : cf. œ. 54. 

5 Cp. e. 55 LEUR, la substitution du pers. 
de la 3e pers. au pron. possessif. 

a. (LE) VOTRE, mase. : q. 1706. Formes 
génért parallèles à celles de NÓTRE : +vosse, 
+vote, +vo..., Tool, tvóy, tvow, +vok... Diffé- 
rences à noter : H 68 et Ve 35 næs, mais vòs; 
Ne 60 nó, mais vó; To 6 no,, vo,l To 39 
nôt, mais vót ou vi, [?]. Le pron. possessif 
apparait aussi, au lieu du pers., dans q. 1817 
(4, 190) «est-ce à vous., ce bâton ?... >, 
type 'd-à vôtre" (ep. c. 49, n. 1) : noter 
les var. da vó (ou da vós) Ne 14, da vó Ne 15, 
da vó (?) Ne 24. 

B. PLURIEL : cf. c. 54, 8. 

54. (LA) NIÔTRE. Pronom possessif féminin. 

Q. G. 1706 (Q. P. 4, 172) «le nôtre, le vôtre, le leur; — la nôtre, ete. »; 
1355 (4, 106) «leur maison est au-dessus de la nôtre ai. 

+ Cf. c. 53. 

+ Dans tout lest, c.-à-d. dams la zone 
propr! wallonne et dans le Lx méïir., le fém. 
est identique au mase. Mais à To, dans la 
zone où règne l'adj. ^no... ‘notre’ (e. 52) et 
où le pron. mase. est souvent :aussi +no, 
“mê... (c. 53), on a génért ici des types à finale 
consonantique distincts du masc: *nole, 
*nóle, *noule, *nóye, +nowe, *noke; ces types 
apparaissaient aussi pour le mase. (c. 58), 
mais, *noke mis à part, ils couvrent ici des 
aires plus étendues : ce fait paraiit prouver 
qu'originelli, +noke excepté, ils sonit bien des 
fém. Le type +note (probt fr.) est aussi plus 
fréquent a l'o. qu'au masc. On pert en dire 
autant du type "nous autres” (originellt, 
pron. personnel). . 

Ainsi que le montrent les doubiles formes 
relevées iei et en général la compairaison des 
f. relatives aux deux genres et aux deux 
nombres, on doit souvent, à l'o., employer 
deux ou même trois f. : ainsi, pour S 19, on 

a relevé no, nól et nòt. 

= A. I. +nosse, *neusse. Ces deux types 
oecupent la méme aire qu'au masc. (Add. : 
*nosse D 86, 38; H 1; L 66; Ne 16).. On relève 

cependant certaines divergences : Ni 61 nós 
(mase. now); Ne 14 nó ou nòs (masc., seult 
nó) ces points sont à la limite de la zone 
*nosse. 

II. “note... : nòt No 3; To 7 (en nòt ‘la 
n.) A 1; Mo 1, 20, 23; S 1, 19, 29; Ch '36, 
63; Th 25-43, 54-82; Ni 1, 38; Ph '21, 79; 
Ne 69; Vi 2-47... | nòt To 89 | «nòt » To 58 
not No 1, 2 | not To 78 | nót To 1 (ou nót), 13. 

= B. tno: nó 8 19; Ch '64; Ni 1. || nó S 31. || 
+nô... : nó D '129, 132, 136; B 33; Ne 14, 
'28, 31-49, '50, 51, 57, 63, 65, 76; Vi 16 

(arch.) | nó To 13; D 123 (ó demi-long) | nó" 
To 2 | nos No 3 | no D 132. || *non : nó Ne 60. 

= C. 1. +nole..., +nòle... : nòl To 27, 37; 
Mo 41; Th '32, 46; Ni 1 | nò,l Mo 64 | nôl 
A 2, 55; Mo 41; Th 46. || nol To 6, 39, 73, 
94 | nól A '52. || *nóle : nól To 24, 28. || 
+nòle... : nòl To 43, 48, ‘71, 99; A 2, 7, '10, 
12, '18, '20, 28-50, '52, 55, 60; Mo 9, 17, 
42-58, 79; S 1-13, [19], 29 (rare; ordt nòt), 
31, [36], 37; Ch 4, 63; Th 5, 14; Ni 33, 36, 
72 |nò,l Ni 38 |nò,l Mo 64. || nul Mo 872. 

IL *nóye : nóy S 36, 37; Ch 16-27; Th '2 2. 
III. *nowe.., +nówe : nòw Ch 28, '36, 

61; Th 24; Ni 90; Ph 15, 42, 69, 79, 81, 84 | 
nów Ch 43 | nów Ni 11, 39, 107, 112; Ph 37, 
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45, 54, 86. || now Na 180; Ph 6, 81 || now 
Ph 86. || *nówe : nów Ch 72; Th 582, 

IV. +noke 3: nòk Ch 33, 61; Ar 2. 
= D. "NOUS AUTRES”. +nos-ôtes : nózót 

L 7. || *nous-ótes : nuzót To 24 ($ è la il ~), 
[43]; A 2, [28], [37]; S [13]; Ni [88] *. 

! Les var. de la q. 1855 sont incorpiorées 
au tableau, méme de menues var. de timbre; 
on indique les numéros des points entre cro- 
chets quand il s'agit d'une différence de 
type. 

2 Les types en -l, -y et -w sont certain! 
analogiques. Le -y et le -w doivent prowenir 
des terminaisons fémin. où une semi-«cons. 
de liaison s'est formée aprés une voy. tomique 
en hiatus : t. 1, c. 72 PERDUE; mais -l faiit dif- 
ficulté Cp. EUX, ELLES = +yeis', 
(e. 29 et 30) ? 

3 nòk et vók doivent être analogiques sur 
*mink, +tink, tsink, qui sont largement 
répandus au masc., mais rares au fém. : cf. 
c. 49-51; les aires ne coincident pourtant 
guere. 

1 La plupart des f. de "nous autres” wien- 
nent de q. 1355, où LA NÔTRE figurait dans 
une phrase et s'opposait à LEUR (maisom). 

+yèles 

a. (LA) VOTRE, fém. : q. 1706. Formes 
génért parallèles à celles de NÔTRE, avec v- 
au lieu de n-. Différences à noter : H 68 et 
Ve 35 nds, mais vòs; Ne 60 nò, mais vó; To 39 
nol seulement, mais vol ou «vi, ». 

B. PLURIEL: q. 1707 (4, 173) «les nútres, 
les vôtres, les leurs ». Les enquêteurs, consi- 

dérant que le plur. était identique au sing., 
semblent avoir accordé moins d'importance 
à la q. 1707 qu'à la q. 1706; souvent méme, 
la rép. manque pour le plur. Il faut noter, 
d'autre part, que la q. 1707 ne comporte 
aucune indication de genre. Cette laeune 
n'a pas eu d'inconvénient pour la vaste zone 
à l'est de la ligne Ni 2 — Ph 61, oü les deux 
genres et les deux nombres sont identiques; 
mais, pour l'ouest, elle a provoqué des impré- 
cisions regrettables. Dans la région occiden- 
tale, les deux genres sont parf. différents 
au sing., et ils doivent normalt l'étre au plur. 
Or, ils ne sont pas toujours distingués dans 
les rép.; souvent, on n’a qu'une rép. au 
plur. et cette rép. coïncide tantôt avec le 
masc. sing., tantôt avec le fém. sing. (noter 
que celui-ci termine la q. 1706, juste avant 
1707). Citons seult quelques rép. typiques : 
A 7, sg. m. él nu, èl vu; f. èl nól, èl vòl; pl. 
lè nu, lè vu (le f. pl. n'est-il pas lè nól?); — 
Ph 54, sg. m. nòk..., f. nòw...; pl. nok... (le 
f. pl. n'est-il pas nòw?); — A 28, sg. m. nu..., 
f. nôl...; pl. nől... (le m. pl. n'est-il pas nu ?); 
Ph 6, sg. m. nò..., f. now...; pl. now... (le 
m. pl. n'est-il pas nò ?); — To 78, sg. nol...; 
pl. né,... (ce pl. ne s'emploie-t-il pas aussi 
au sg. comme nd, à To 94 au masc. ? 
et nol ne s'emploie-t-il pas au pl. ?); — A 55 
sg. m. et f. nòl...; pl. «les no.» (méme cas : 
les deux nombres ont une forme différente; 
mais ne dit-on pas aussi «no » au sg. et nol 
au pl. ?). On a l'impression que les formes 
passent d'un genre et d'un nombre à l'autre 
en plus de pts que les rép. ne l'indiquent. 

55. LEUR, possessif, adjectif et pronom. 

+ BRUN, 

ille II 9 a. 

Eng., n° 907. FEW 4, 551 

+ LEUR, adj. poss., devant consonne : 
q. 1608 (4, 146) «les voilà qui finissent de 
couper leur bois », 1675 (5, 150) «c’est leur 
chien qui m'a mordu », 553 (5, 101) «nos 
poules vont jucher sur leur perchoir... » 
(LEUR manque dans beaucoup de rép.), 
1355 (4, 106) «leur maison est au-dessus de 
la nótre », 1246 (4, 96) «ils marieront lbien- 

tôt leurs trois : illes >, 1186 (2, 244) «les arbres 
perdent leurs feuilles », etc. Dans le tableau, 
on n'indique le numéro de la q. que pour les 
var. importantes données une seule fois. 

Devant cons., LEUR a la méme forme 
pour les deux genres et les deux nombres. 
Deux espèces de types : 1? les descendants de 
illóru m, c.-à-d. +led, qui couvre presque 
tout le territoire, et ses var. : à l'o. du Hn,, 
*lun, avec une nasalisation étonnante, et 
dans le s. du Lx, lyè..., *loá, *low, qui sont 
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réguliers (cf. t. 1, c. 14 CHASSEUR, suff. 
-atòre); en outre, en qqs pts, un type 

“leur”, avec -r, emprunté du fr.; — 20 des f. 
avec y- ou z- initial, qui, originellt, repré- 
sentent le pron. pers. EUX : cf. c. 29. 

= Heü : lé, la. Partout sauf aux pts 
suivants : ; 

A. lè A 87 (q. 1186). || lye, -Æ Wi 35. | 
«lueú > ou «lueu » (dipht.) Vi '86. || “lun : 
lë To 24 (q. 1186), 28; A 87, 44; Mo 9, 17; 
S 6, 10. || +loú : la Vi 46. | How : low Vi 47 
(q. 553). 

B. Ï. rieur”, tleûr, tleur.. : Jér Ne 44 

(q. 1246 et 1855) | l&r To 7 | l&r No 2; 
To 7 (q. 1855); Mo 37 (q. 1186) | lær To 2 
(q. 1355); A 37 (id.). 

II. +yeû : yé Mo 37 (q. 1246, ou lé, et 

q. 1675), 41 (q. 1608, ou lé); Ni 88, 39. 

III. +zeû : zé Ne 69 (q. 1675); Vi 6, 25 

(q. 1675). 

IV. *zoü : za Vi 1, 27 (ou 20), “32, 87- 

46 | ză Vi 37. || *zou : zu Vi 37, 43 (q. 1186, 
J. H.) | «sous » Vi '34. || *zow : zòw Vi 47. 

&. LEUR, adj. poss. devant vov. Le masc. 
manque dans l'enquête. 

Fém. sing. : q. 1340 (7, 230) « ce sont 

des gens à leur aise ». Lac. nombreuses : 
rép. détournées. Dans ce cas, LEUR s'unit 

génért au mot suivant par z (s è dé gè a léz 

òh L 1, a zūz ès Vi 48...) sauf dans Po. où 

la cons. de liaison est n (hn. a lén és, d'apres 

émn... mon...) on a rarement lër avec -r. 
Notons : lèn To 27, 43, 58; A 1-7, "18, '20, 

28, 50, ‘52; Mo 1, 23, 37, 40, 42, 58, 79; 
S 6, 13, 31, 36; Ch 4, 26-43, 72; Th 24, 43,53, 

54; Ni 11, 33, 36, 61, 90, 107, 112; P'h 6, 15, 

45, 54 | làn A 37 | yén Mo 41; Ni 38 | ler 
To 2 || a lu ô$ To 6 | a lé ès To 37 | a lè 
é$ A 87. Pour m, cp. q. 1675 «c'est leur 
chien... »: sélé n tyæ A 50 (J. H.). 

Fém. plur. : q. 1050 (4, 77) «elles per- 

dront toutes leurs aiguilles ». Les f. du 
tableau ci-dessus s'allongent régult de -z, 
marque du plur. en liaison : léz, lez, yéz, 
zz, zz... Exc. : lé ègul To 2 | yé èwil 
Mo 37 | lé£ dwil No 3 | zow agu Vi 47 (type 
VIII. e). Noter, en outre, qqs var. par rap- 
port au tableau ci-dessus : To 7 lŒz; A 50 

lèz; Vi '1, 37, 88 züz (avec u moyen au lieu 

de 4 long ou bref). 

* (LE) LEUR, pron. poss. masc. : q. 1706 
(4, 172) «le nótre, le vótre, le leur; la nótre, 

etc. »! 
Types plus variés que pour l'adj. : 4. les 

descendants de illórum, c.-à-d. +leúr, 
avec -r, qui couvre presque tout le territoire, 
et +leú..., sans -r; — B. des expressions 
diverses qui reprennent le possessif de la 
3 sing. (“le sien”, “leur sien”) ou le personnel 
de la 3 plur. ('l'eux^, “leur eux” : cp. c. 54 
NÔTRE (VÔTRE), type D "nous autres...”); — 
C. des contaminations entre des types voi- 
sins : *zeür.., au sud (< *zeüs ‘eux’, c. 29, 

type 4. VIII + *leár); *zote ( < *zous ‘eux’, 
c. 29 + mole, +vote); tèl leüs' à S 1 (voy. 
n. 7); prob! «elle leúle » (voy. ib.). 

Le pron. est précédé de l'art. comme en fr., 
sauf pour les types B. II et IV. 

= A. (LE) LEUR". I. Heûr : lér To 7-24, 
87 («leúr »), 43-58, '71, 99; Mo 20, 87, 58, 
64, 79; S 19-37; Ch 4-72; Th '2, 5-25, 29 

(rare), ‘32, 43-54, 64-82; Ni 2, '5, 6-83, 45- 

112; Na 1-135..; Ph 6-53, '45, 54 [?], 61- 
86; Ar 1-2; D. 7-36, 40-136; W 1-10, 85, '30, 

'45, 59, 63; H 1, 2, '28, 87, 38, '89, '42, 46- 

69; L 1, 2, 14-29, '82, 43, 94-116; Ve 1-47; 

My 1-6; Ma 1-53; B 2, 5-83...; Ne 4-20, '23, 

24-65, 76; Vi 16, 18. || +lër... : lër No 1, 2; 
To 27, 73, 94; Mo 1; Th 62; Ph 45 [?] | ler 
No 8; To 39 2, 

IL Het... : 
To 6. 

= B. I, "LE SIEN”. li sèn L 66 | li só"k 
(?) L 4? | èl sé Th 29 | lè sèn [?] To 28? | 
l syèn A 37. 

II. "LEUR siex”, tleû sonk... : lé sòk 
W 66; L 85 | «lá sonk > W 21 | lé sék H 8 | 
lé sêm H 27 || lé syè (ou syéñ) Mo 42 | lé 
syèn Mo 44 || yá syè Mo 41. 

IH. "LEux”. +H zèls : li zèl W 8; L 7. | 
"le" *zoüs... : 24 Vi ‘1, 38 | zu Vi 27, '32, 37, 

'40, 43, 46 | zow Vi 47. || "Heli" *yeüs'... : 
èl yés Th '2; Ni 38, 39 | | yós Mo 9, 17, 20; 

S 10 | li és A 7, '20, 28, 55 | li yés A 2, 50, 

60; S 6, 13. || tuns’ : li Œs A 28 | li yès A 44. || 

lé Ch '64 | lé Mo 23 | la, 
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“le” +I(i)yebs'... : el liyés Ni 33 | èl! lyés 
Ni 86 | œl l. A 12 | él liés A 184, 

IV. "LEUR EUX’. tleû zèls 5: id zèl VW 10, 
13, 30, '39, '42; L 1, 35, 39, 45, '50, 611, 87. 

= C. I. "le` *zeür : zér Ne 69; Vi 2-8,, 25. || 

zyGr Vi 35 | «zueur » Vi ‘86. | «sooure » 
Vi 845, || IL +zote: zòt Vi 13, 21, 22. || 1111. +81 
leús' 7: èl lês S 1. || IV. «elle leúle » Mio ‘57 
(«les =>» q. 1707) 7. | 

1 Quelques lacunes : To 1; A 1: ID 38; 

L 66. — Rép. périphrastiques et auttres : 
"celui à eux?" Ni 1 l syè d a yés, PPh 54 

èl sé da zya, H ‘20 lé sé d a zèl (pour LE "TIEN, 
LES T., on dit souvent aussi le sd d a té, , lè...), 

H 21 lé sé d a zèl | "leur part” To 78 lé: pàr | 
"c'est à eux" To 2 § é a qs, A '52 st a dés. 

2 A To 39, on a noté lêr au plur. 
3 A Bassenge L 4, le DFL 284 donnee +leú 

sonk. A To 28, lè sèn a été noté entre poaren- 
thèses par l'enquéteur; le plur. manquée. 

4 Les types classés sous III après ++yeús' 
se rattachent tous à celui-ci. Pour la naasali- 
sation de ë, cp. ci-dessus LEUR adj., type: un. 
On pourrait songer pour li és..., à rattacher 
le à au pronom (I iés...). Mais quoique,, dans 

la région, l'art. soit ordint èl (t. 1, e. 554), il 
semble bien qu'on sit iei un art. li : à ¿A 60, 
on a li nől ‘le nôtre’, li odl..., li yès; cp. ce. 49, 

n. 1, li au lieu de lu à Ve 24. Dans le deernier 
type, il y a prob! agglutination de li et adljonc- 
tion d'un second art. èl; dans èl lys Ni 36, 

cependant, où 4 manque, il y a p.-ê. redo»uble- 
ment de L sans plus". 

5 Pour L 1, l'enquête donne +leti-zèèls et 

+letir, celui-ci avec la mention «néol. :»; de 

méme, le DL, p. 366, donne +eúr comme 

néol. (id. DFL, p. 284) et, p. 365, à l’art, 
leá-zéls, il observe : «On dit qqf. aussii, par 

influence du fr., li leür, lès leürs. » Ces: indi- 

cations sont eonfirmées par l'usage des éeri- 
vains liégeois du 19€ s., qui emploient régu- 
lièrement +leú-zéls (commun. d'É. Legros). 

6 Même forme aux deux genres et aux deux 
nombres. Lire zür? Cf. la forme de ladj. 
«sous », — probt zw. 

7 Heüs' S 1 peut résulter de la contamina- 
tion +eúr + +yeús'. On peut se demander, 
cependant, s'il ne faut pas analyser èl lés 
= èl l-ds, avec deux art., comme èl liyós = èl 
li-yés, ou encore avec: redoublement de l, 
comme dans èl lyós (cf. n. 4). Quant à 
«elle leüle » Mo 57, il s'explique prob! par 
une infl. de *nóle ‘nôtre’ et +vôle ‘vôtre 
(cf. e. 54). 

a. FÉMININ : forme génért identique au 
masc. Exe. : Vi '1 la 24 ou la zol (masc. èl 
zü seult 27 la zòt (masc. él su), 87 la zu 
ou la zòl (masc. èl zu seult). 

B. PLURIEL : 1707 (4, 178) «les nôtres, les 
vôtres, les leurs ». Qqs lacunes : les témoins 
hésitent assez souvent sur le plur. Forme 
génért identique au sing., et commune aux 
deux genres : art. "les" au lieu de “le, la”. 
Dans lo., pour les types B. HI (*yeüs'...), 
il y a ordint adjonction normale de “les”, 
mais la situation manque de netteté : le 
plur. manque à A 2, 50, 55. Noter : A 12 lè 
liyés, '18 «lè nől, vòl, liés » (suppléer lè 
devant liés comme devant vól?) 87 lè 
yès (sg. l syèn), 44 li yès (= sg.), A 60 et S 6 
lè és (sg. li yés); Ni 33 lè liyés ou lè lér 
(les deux mèmes f. au sg., avec èl), 86 lè 

lyés (sg. èl ~). Noter en outre : Th 29 lè 
lér (rare), plutôt lè sé (de méme au sg., avec 
èl; W 10 lè lér (sg. li lér ou lézèl); L 101 

lè zèl (sg. li lér). 

56. CE. Adj. déémonstratif, devant consonne. 

Q. G. 1746 (Q. P. 4, 181) «ce gamin-là n'écoute pas ni, 

+ Brux., Enq., n9» 227-8. FEW A. 552 

ille et 820 iste. 

€ Les f. de ce, en tête de la phrase et 
devant cons., sont génért parallèles à ‘celles 

de l'art. LE : t. 1, e. 54. Mais Di de teine coin- 
cide pas toujours avec la voy. eaduque locale; 
ainsi dans Ve et My où l'art. LE est lu. La f. 
"Tei reste plus proche alors de l'a. fr. cist. 
L' primitif, étant élidable, aura été génért, 
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comme en fr., supplanté par la voy. caddu- 

que 2, Noter en outre, à Po. et au s., daans 

"ée, tèch'..., et aussi dans tig" W 66, l'anhté- 

position de cette voy. 
La comparaison avec le fém. CETTE, c. 557, 

paraît bien montrer que les f. du mase. CCE, 

qui, dans la position étudiée, sont touttes 

constituées par une cons. et une voy., remoon- 

tent génért à ecce iste, mais qu'à l'eex- 

tréme ouest (No, To, A nord), elles se rzat- 

tachent à.ecce ille. 
Dans la zone pic., CE devrait avoir comnme 

cons. un 4 : ef. t. 1, c. 14 CHASSEUR, ete. Lee $ 

n'existe ici qu'à l'extréme ouest, de méme qque 

pour les autres démonstratifs : est-ce Pi'm- 

fluence franc. qui a imposé le s ? 

= A. I. *ci : sí Ch 27, 28, 48, 61, 72; Ni 885, 
107 (q. 1916); Na 1, 44, 49, 69-135; Ph 115- 
83, 49, 53, 81 (q. 1916); Ar 1, 2; D 7-1113; 
W '8, 10-30, '39, '42; H 8, 46-69; L 1-1116; 
Ve 1-34, 85 (q. 1416), 37-40, 42-47; My 11-6; 
Ma 1-58; B 2,73, 4, 5, 6 (q. 226), 7, 12, 'T14, 

15-28, 27; Ne 4, '5, 9. || +ci: si, sé, sé Ch 383; 

Ni 85 (q. 1998); Na 19, '20, 22-44, 59; W 1, , 3, 

'82, 85, ‘36, 59-66; H 1, 2, 21, 27, '28, 887, 
88, "90. '42. 

II. *cé.. : sè To 94 (q. 1998); Ph 79, 851 | 
se Ph 69, 81, 84. 

III. *çu : su D 110 (q. 1916), 120; L 119, 
(q. 1916); Ve 6 (a. 1416), 8 (q. 1916), “24 
(q. 1998), 82 (q. 1746), 35, 41, 47 (q. 2206); 
B 6, 9, 11, 24; Ne 11-20, '23, 24, 33, 39, 447, 
49, 60, 63; Vi 2, 8-18, 22 (q. 226), 253.4. || 
+çù : sit, sé Ni 11 (q. 1916), 20 (Ardevooor); 

D 123; Ne '22, 31; Vi 6. 
IV. *cé : sé To 37 («ce guau » q. 19146); 

A 2 (q. 1998), 7 (q. 1916) 55 Ni 2, '5, 6, ''9, 
17-28, 45, 61, 80, 93, 98, '102; Na 6; D 1232, 
186; B 2-3 (q. 1746) 3; Ne 32, 48, 44, 51, 557, 
69. 

= B. 1. +ig): is Ch /86. 
II. +ig” : és W 66 (q. 1746) 5. 
III. “èg” : ès No 3; To 6, 13, 24, 28, 43 

(«ess »), 48, 73, 94; A 12, 37, 60; Mo 1,, 9, 

28, 37, 42, 58-79; S 1, 6, 10-36; Ch 4, 116, 

26, 27 (q. 1998), 61, 63, '64; Th '2, 14, 224- 
82; Ni 1, 11, 33-39, 61, 72, 107, 112; Ph: 6, 
'11, 87, 45, 54, 86; B 24, 28-83; Ne 26, 449, 

63, 65, 76; Vi ‘1, '21, 22, 27, '32, 35, '36, 887- 

AT. || rég? : œs No 1 3; To 6, 7, 58, 94 («es »); 

A 1, 7, '10, 12, '13 («es »), '18, '20 («ess »), 

28, 44, 50 («es »), 55 («es >x). 
IV. *éch : ès To 37. || *éch : és No 1; To 58 

(«e-j » q. 1998). 
= +g 8 (q. 1746) s No 1; To 1, 2, 7, 27, 

39, 48, 58, '71, 94, 99; A 1-7, 50, '52, 60; 

Mo 9-20, 41, 44; S 10, 19, 37; Ch 4, 27-48, 
72; Th 5, 14, 46, 72; Ni 11, 38, 72, 90-98; 

Na 130; Ph 15, 16, 37-45, 61, 79, 81, 84; 

D 81, 84, 96, 120; Ma 1, 20, 48, 53; B 15, 21, 

28, 24, 28-33; Ne 49, 65. || “ch? : £ No 2, 
'4, '5; To 2 (q. 1746...), 7 (q. 226), 24 (q. 1492), 
87 (q. 1492...). || +Q'n-” : (q. 1746) sn afa 
la To 13 | sn efá la Mo 37 | sn arsūl la To 78. 

1 Autres q. consultées : 226 (3, 149) «ce 

champ... », 1916 (5, 162) «ce cheval... », 

1998 (8, 219) «ce vieux meuble... », 1416 

(4, 112) «cet individu... » (le nom traduisant 
«individu » commence parf. par une cons.), 
etc. Le tableau et la.c. combinent les données 
des diverses q.; le n? des q. n'est indiqué 
que pour les attestations uniques ou rares. 
La q. 1916, où l'on pouvait espérer trouver 
régulier! la forme complete (lg. "et dj'va...), 
comporte de nombreuses lac. (rép. détour- 
nées), et donne parf. à l'o. une forme élidée 
(e kèvò...); la fréquence de Pélision, à Po. 

et au s.-o. notamment, est la cause pour 
laquelle on ne possède, pour certains pts, 
qu'une forme sans voyelle. 

A la q. 1746 «ce gamin-là... », on a partout 
Padv. 'là' après le subst., comme en fr. 
sauf en qqs pts du domaine picard (No 1, 3; 
To 6, 7), où CE n'est done complété par aucune 

précision locale. Situation analogue pour les 
autres q., où «là » manque pourtant en fr. : 
comme à la q. 1746, le dém. est ordinairt com- 
plété par un adv. "là" ou “ei”, et cet adv. ne 
manque guère qu'à l'extréme ouest : ainsi 
q. 1916 «ce cheval... a l'adv. fait régult 
défaut dans No et To; mais q. 1998 «ce 
vieux meuble », il manque régult dans No, 
To, A, Mo, S, D sud, Ne sud, et assez souvent 

ailleurs (infl. de « vieux » ?). 
? Si à résiste bien dans Ve et My, c'est 

p.-ê. parce que +ci y garde volontiers sa voy. 
dans des cas où il pourrait s'élider : cf. a. 

? En divers pts, à L 19, Ve 6, 8, 24, 32 et 
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47, "eu (avec la voy. caduque locale), paraît 

à B 2 et '3. 
Mais, dans tous ces pts, la f. nouvelle n'est ̀  
attaquer "ei, de méme pour *cé 

attestée qu'une fois. Le témoignage est-il 

qui sont des pts isolés ou des flots. 
4 +cé est isolé à To 37, À 2 et 7 dans la 

zone +êç', +èg les deux types coexistent; 
on a "ei q. 1916 parce que "cheval" perd 
sə première voy. : sé gob. => >>> 

5 A W 66, sé et és s coexistent : 
sé gvè la. 

$ Les points occupés par +@ varient avec 

éz gamè la, 

= dewant voy. 
toujours sûr ? Remarquez que teu est fer- ` 
mement attesté à Ve 35, 41 et B. 6, 9, 11, E 

les: q.; la liste donnée ici concerne la q. 1746, 
Dour laquelle ils sont particulier! nombreux. 

77 Forme de l'adj. en tête de la phrase et 
: cf. c. 58. 

ca. Devant cons. et aprés voy. : q. 1492 (1, 
13H) «par ce temps-là,..», 81 (5, 226) 
«...par ce temps », 1562 (8, 4) «dans ce 
payys-ci,... », etc. Le dém. se réduit génért 
à wne cons. (re partout, sauf à l'extrême o., 
où l'on a +ch'); on n'a la f. pleine +ci que dans 
Ve: et My : Ve 24, 32, 34, 37, 39; My 1-6. 

Cp. ALF 984 et 1292; Brux., Eng., nos 227 
et :228. 

57. CETTE. Adj. démonstraitif, devant consonne. 

Q. G. 1819 (Q. P. 4 191) «j'ai eu le: cauchemar cette nuit », ete, !, 

+ BRUN., Pour FEW, cf. 
c. 56. 

Enq., n°5 246-7. 

+ Dans une vaste zone centrale, même f. 

qu'au masc. : c. 56. Mais à lo, teèle..., 
+chèle..., qui viennent de ecce illa, et, 

à le., +cisse..., qui vient de ecce ista. 

A ce type latin se rattachent aussi tcète..., 
+chète et +g té (qui sont p.-ê. tous empruntés 
du fr.), et +cute..., teite (Ne et Vi). 

A Yo. situation complexe : f. diverses 
avec élision et aussi, probf, avec infl. fran- 
caise. Noter le š picard correspondant au s w. 
devant li de ille et iste. 

= A, Ï. tcisse : sis W '8, 10, 13, 30, '42, 

"56; H 8, "an 67, 68, '74; L 1-29, '32, 85- 

48, '50, 61-116..; Ve 1-26, 82-47; My 1-6; 
Ma 8, 4, 12-29, '34, 42, 51; B 2, '8, 4-12, '14, 

15-27. | *cisse : sés W 35, '36; Ve 31. | 
*eusse : sus B 11, 24 

II. +gute : sut Ne 14-16, 33-49, 60, 63; 
Vi 2, 8-18, ‘21, 22, 25. | *cüte : sait Vi 6. | 
+eite : sit Vi 16. | *cite : sét Na 44. | tcète : 
sèt No 8; To 24, 28, 78 (set q. 820); Mo 20; 
Ne 63, 69; Vi 2, 25, 27. | “ede : set A 12; 

Ne 44, 692. 
III. *chéte... : sèt To 24 | sèt No: 83. ` 
IV. *e'té, -é? : stè Ne 65 | stè To 6. 

= V. +cèle : sèl To 1, 13, 24-28, 39, 48, 
48 (q. 678, mais sén q. 1819), 58-99; A 12. | 

*ceeule : sèl No 1-3; To 1, 6, 7 (sèn, seg avec 
l aussimilé à n-, g-), 58, '71, 73, 78; A 2, 7, 
'10), 12, '13, 18. | *céne 1: són To 48 (q. 1819), 
73. (id.). 

WI. +chèle... : sèl To 37, 43, 94; A 12 | sél 
No 3 | sèd a '5 | Aen No 1 (q. 1819, avec l 
assimilé a n-). || *cheule : $& No 1-3, '4; 
To» 2, 6, 94; A 7. 

:= B. I. tcd : si Ch 28, '54, 61, 72; Ni '9, 

85; Na 1, 44, 49, 69-135; Ph 15, 38, 42, 53; 

Ar: 1, 2; D 7-78, '74, 81-101, 113; W 1, '8 

10, 13-30, 32, ‘89, '45; H 46-67, 69; L 39, 
45,, 87; Ma 1-9, 24, 35-53; Ne 4, '5, 9. | *ci : 
si, sé, sé Ch 38; Na 19, '20, 22-30, 49, 59; 
Phi 16, 69; W 3, 35, ‘36, 59, 63, 66; H 1-38, 

9). | tcè... : sè Ph 79-84 | se Ph 69, 84. | 
*çw : su D 110, 120; Ma 53; B 6; Ne 11-20, 
233, 24. | +çù : sé, su D 40 (q. 678), 128; 
Ne: "22, 31. | *cé : sé, sœ To 6, 7; Ni 2, ‘5, 6, 
9, 17-20, '24, 26, 28, 45, 61 (sd, sœ), '69; 
"663, 80, 93 (sé, sé), 98; Na 6; D 132, 136, 
W '2; Ne 32, 43, 44, 51, 57, 69. 

HI. $á To 2 (q. 320). 
== III. +ig' 5 : is Ch 28, '36, 43. | b. +èç’ : ès 

A 87, ‘52, 55, 60; Mo 1, 17-37, 42, ‘57, 58-79; 

S 11-87; Ch 4-27, 68, '64; Th '2, 14-82; Ni 1, 

10), 11, 33-39, 72, '74, 90, 107, 112; Ph 6, 

"11, 15, 87, 45, 54, 69, 86; B 24, 28-83; 

Ne: 26, 47, 49, 63, 76; Vi '1, 27, '32, 35, ‘36, 

37-47 | téq'... : és, œs To 6; A 1, '20, 28, 44, 
50 (és); Mo 41. 
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IV. *éch : ès To 24. 
= te! : s Mo 9, 44; Th 5; Ph 61. 

1 Autres q. consultées 

(5, 14) «cette génisse-lá... », 438 (6, 70) 
« ... cette femme-là », ete. Le tableau et la c. 
combinent les données de ces q. Les numé- 
ros des q. ne sont indiqués dans le tableau 
qu'exceptionnellement, les var. étant trop 
nombreuses; dans certains pts de l'extréme 

o., on relève 3, 4 et méme 5 formes : No 3 
sèt, sèl, sèt, sél, sel; To 6 sèl, sèl, ste, œs; 
A 12 sèl, sèl, sèl, sæt. Les f. élidées, réduites à 

une simple cons., doivent exister un peu par- 
tout; on indique seult en fin de tableau les 
pts où ces f. ont été relevées seules, à l’ex- 
clusion des f. comportant une voy. Les var. 
sont indiquées sur la e. dans la mesure des 
possibilités; on s'efforce d'indiquer, à lo. 

toutes les formes des types en -l, -n (A. V-VI). 
Pour «cette nuit », on a génért noté 

"cette nuit-ci" et cette formule doit être pos- 
sible partout. On a seulement "cette nuit”, 
comme en fr., sans adv. de lieu, dans lex- 
tréme-o. et dans l'e. du domaine liég. On 
hachure sur la carte la zone où Pon a relevé 

NOTICES 57-58 

678 (1, 168) ` 
«nous aurons de la gelée cette nuit », 226 ` 

(3, 149) «ce champ... » (= "cette terre”, ete.), 
1694 (3, 16) «cette grande fille-là... », 320 

c "cebtte nuit” au moins une fois (q. 1819 ou 
| 6788). 

22 Les f. classées sous II n'ont prob! pas la 
méme histoire. +eóte et +céte, comme +chéte... 
et * *c'fé... (IIT et IV), doivent être empruntés 
ou. adaptés du fr. cette, lequel remonte à 
ceshte; pour teule, +cúte..., cf. e. 58. 

33 +e'lè, -ê = st, f. normale devant voy., 
+ ` voy. caduque. 
4 +cóne = +cèle + infl. du pron. teyin, 

teyyène, c. 59 un 
55 Cp. tis’, c. 89 sE, B. I. 

«x. Devant cons. et aprés voy. : q. 1684 
(8,. 40) «dans cette maison,... ». Le dém. se 
rédduit génért à la cons. s; exc. : sis W 80; 
L 11, 4, 19, 48, 50, 85, 94, 106-114 Ve 1, 6, 
38,, 40-42; My; B 2, 8, 4, 5, 7, 14, 21-28, 27; 
Maa 4, 12 | sés Ve 81 || sut Ne 33, 39, 47, 60; 
Vi : 8, 18-22 | sét Vi 6 | sèt No 1; To 24; Ne 63; 
Vi : 27, '82, 47 || st Ne 65 || sèl To 1, 18, 27, 
28,, 39-48, 73, 94, 99; A 12 | sèl, sèl No 1, 8; 
To» 6, 58; A 2, ‘18 | sel To 78 | sèn To 7; 
A 112 || sèl To 37 | Sèl No 2; To 2. — ALF 
5499 (à cette fenétre). 

GQ. 1549 (4, 128) «à cet endroit,... », tra- 
duiit souvent "à cette place” : noter a su 
plaas la Vi 18. 

58. CETTE. Adj. démonstrzatif, devant voyelle. 

Q. G. 57 (Q. P. 1, 16) «cette année,, il y a beaucoup de foin pl, 

+ ALF 44. BRUN, 

Pour FEW, cf. c. 56. 

Eng, n° 245. 

* Devant voy., le mot s'allonge d'une cons. 
finale, qui est - ou -1 selon qu'il remonte à 
ecce ista ou à ecce illa. On a -t 
dans les zones wallonne et gaumaise, -l 
ou -{ à l'extréme o.; dans la zone intermédiaire 
(Hn..) on a -n. Pour l'explication des 
diverses f., cf. c. 57, et les notes ci-dessous. = 
En qqs pts, le mot garde la méme f. que 
devant cons. : type C. 

Les formes élidées, sans voy., coexistent 
naturellement avec des formes pleines de 
méme structure. Le tableau les retient toutes; 

la carte les signale dans la mesure du possible. 

AAvec «cette année », le dém. peut être 
parrtout précisé par un adv. de lieu ("-ci`...), 
conmme en fr.; il l'est génért dans les rép. 
reçrues, sauf à l'extrême o. et dans la plus 
graande partie du domaine liég. : cf. zones 
hacchurées sur la e. 

== A. I. *ciste : sist Na 22 (q. 820); D 30, 
34,, 64; W 1, '8, '9, 10, 13, 30, '39, '42, '56; 
H £8, '45, 46-50, 67-69, '74; L, 1-116...; Ve l- 
47;; My 1-6; Ma 1-29, 39-42, '49, 51, 58; 
B :2, '3, 4-23, 27. || *ciste : sist, sést W '36, 
66;; H 1, 2, '20, 21, 27, '28, 39, '42. || *custe : 
susst Ve 47; B 1. 

HI. *cite? : sit Ni 85; Na 1, 22, 23, 79- 
1122, 127, 129, 135; Ph 33, '47; D 7-80, 36- 
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58, 68-81, ‘91, 94, ‘100, 101, 113; W 21, 32, 
'60, ‘70; H 53; Ma 1, 35, 36; Ne 4, ‘55, 9, 20. || 
*cite 2 : sit, sét Ni 20, '102; Na 19;, '20, 44, 
112; D 96; W '2, 35, 59, 63; H '26, 37, 38. || 
"gute? : sut Ne 11, 83, 47, 60; Vi :2, 8, '12, 
18, '14, '15, 16, 18, ‘21, 22. || *cétte ? : sét, 
sŒt Ni 6, /9, 17, 19, '97; D 132; W ':2; Ne 48, 
44. || *cëte 3 : sèt Mo 64; Vi 25. 

III. *éc'te? : èst To 48, 78; A 875; Mo '57; 

S 1, 29; Th 62, 64, 73; Ni 39, 61, '74, 107: 
Ph 15; D 120; B 24; Ne 89, 47, 49, "50; Vi '1, 
27, '82, '86, 87-47, š 

IV. +ç'te 5 : st No 1-3; To 2-7, 268, 39, 43, 
‘57, 71, 78; A 1; Mo 64; S 1, 6; Ch 33, ‘54, 
61; Th 14, 73; Ni 2, '5, 6, '9, 19, 20), ‘24, 26, 
28, 39-61, ‘66, 80, 90, 93, 98, ‘102; Na 1, 6, 
120, 22-69, 99-135; Ph 6, 16, 38-42, '47, '58, 
61, 81; Ar 1, 2; D 7-25, 36-58, 733, 84, 96, 
'100, 101-128, 136; W 1, 2, 3, 21,, 35, '36, 
'45, 59-66; H '20, 21, '26, 46, 533; L 106; 
Ma 1, 4-12, 29-40, 43, 46, 53; B tt, 16, 22- 
33; Ne 4, '5, 9-16, '22, '23, 24-33, 'm8, 39-76; 
Vi '1, 2-35, '36, 38, 46. 

V. +ch'te : $t No 2, '4, '5; To 2. 

= B. I. +iç'ne ? : isn Ch '36. || +èç'ne * ; 
Zen To 24, 48; A 12, 37-50; Mo 1, 20, 23, '29, 
49-58; S 1-19, 31-37; Ch 4, '19, 26, 27, 63, 
'64; Th '2, 14-46, '51, 58, 64, 78, 82;; Ni 1, 11, 
33-88, 72, 107, 112; Ph 6, '11, 15, 37, 45, 
54, 69, 86. || *écg'ne * : ésn To 1; Ax '18, '20, 
'40, 44; Mo 20, 64. || *c'ne* : sn "To 1, 13, 
48-58, '71, '72, '91, 94, 99; A 1, 7;, 12, ‘18, 
'18, '20, 28-50, ‘52, 55, ‘57, 60; Mo '5, 9, 17, 
20, 37, 41, 44, 64, 79; S 6, 19, '28, 29-37; 
Ch 4-28, 48, 68, '64, 72; Th '1, '2, :5, 24, 25, 
'82, 43-54, 64, 72; Ni 1, '10, 39, 723, 90, 112; 
Ph 45, 54, 69, 79. 

II. *éch'ne * : 

To 24, 94. 
III. *éc'le : és! To 78. || +ç’le 

To 27, 48, '57; A 2, 7, '10; Mo ‘75. 
IV. +èch'le : ès! To 28. || *ch'le 

To 37. 

= C. +Ç : 

èsn To 24. || *chi'ne 5 : $n 

= sl No 1; 

:: $Ï No '4; 

s Ph 79-84; H 27, "421. 

1 Autres q. consultées : 59 (4, 5) «il y aura 
beaucoup de fruits cette année » (le mot 
vient souvent après une voy. et il perd plus 
souvent sa propre voy. qu'en tête de la 
phrase) 357 (1, 183) «elles ont beaucoup 

pondu cette année » (id.), 320 (5, 14) «cette 

génisse... » (on répond parf. "cette aumaille”; 
qqs. var. intéressantes). 

? Avec À. I, les types classés sous A. IT 
couvrent la zone propr! wall. et la zone gau- 
maise. Dans la zone wall., on devrait avoir 

"ciste^; les formes teite... +céte sont donc sur- 
prenantes; sans doute est-ce parce que 
"ciste" s'est réduit à "st" entre voy. (cf. n. 5) 
qu'elles auront pris naissance : une voy. ca- 
duque se sera intercalée entre s et t, et la 
forme primitive "ciste' sera tombée dans 
l'oubli; noter que, dans une aire qui coincide 

plus ou moins avec celle de +cite..., le pos- 
sessif son devant voy. (c. 48, B) est "sil... 
Dans la zone gaumaise comme dans Ne, 
+gute remonte aussi à st; dans Vi, toutefois, 

st doit étre le méme qu'en fr., car, dans cette 
région, Ps d'appui tombe : t. 1, c. 35 ÉPINE 
et sv. 

3 +céte est prob! emprunté du fr., à Mo 64 
tout au moins. 

4 +èg'te est un st précédé de la voy. prosthé- 
tique è, qu'on a notamment dans l'art. èl 

le : cf. t. 1, c. 54 LE; mais il existe en qqs 
pts où LE n'est pas èl : Ph 15, D 120, B 24, 

Ne 39 et 49. 
5 st correspond normalt à II-III, mais il 

peut aussi être réduit de I + ciste... : q. 557 
(où CETTE se trouve entre voy.) on a si 

à W 1, 56; H 46; L 106; Ma 4, 9, 12, 29, 39, 

40; B 23; et la même forme est possible en 
bien d'autres pts, notamment à L 1 (DL 146 
ci 1). 

Š -n provient p.-ê. des possessifs : cf. c. 48, B, 
SON, qui est èsn dans la méme zone; cp. c. 59 
CELUI, type +cyin, homonyme de SIEN. 

a. CET, mase., devant voy. : q. 677 (1, 166) 

«il y avait beaucoup de neige cet hiver ». 
ALW 460; BRUN., Enq., n°5 248 «cet hiver » 
et 244 « à cet endroit ». — Mémes types, mais 
avec nombreuses var.; en outre, quelques types 

particuliers, notamment en -n. Noter : sit 
Na 69, 116; Ph 42, 53; Ar 1, 2; D 58; Ma 43, 

46, 51 | sit Na 1, 22-30, 49, 59, 79, 180; 
W 3; H 2 | sut D 110; Ne 14, 15, 39, 63 | 
sit D 40; Ne 20 | së Ni '14, 20 (sit Ardevoor), 

'14, '62, '66, 98; Na 6; D 123; Ne 44, 51 | 

set Ni 93 | sèt Ne 69 | èst Ne 26, 76 | ést 
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TOME 2. — NOTICES 58-59 

No 1; A1 | st H 69; B 21 | ést No '4, 5 | 

st No 8 | isn Ch 48 | ésn To 48; Mo: 64; Th 62; 
Ni ‘10, ‘74 | ésn To ‘71; A 7, 1:2, ‘18, 50, 
‘52 | sn To 28, 78 | ésl A ‘10 | èss Ph 54 | s 
W 8, 10; H 46 || sin Ch 72 | sén Ch 33 | 
són Ph 79 | sén Ni '24 | sen Ni 61. 

Id., q. 1416 (4, 112) «cet individu ne peut 
plaire à personne >x. Qqs var. à moter : sist 
Ne 16 | sést W 35 | sit Ma 39 | st D 120; 
Vi 25 | sit Vi 6 | sèt Ne 69 | èst! Vi 22 | st 

Mo 87 | ésn Ni 39; Ph 81 | sn To 73 | s A 2 || 
sin Ch 72. 

Avec « cet individu », l'adv. de lieu (“-ci”...) 
manque approximativt dans les deux mêmes 
régions qu'avec «cette année >. 

B. CES, plur. : q. 8 (1, 1) «un de ces 
jours,... ». Partout, méme type qu'en fr. : 
+cès, sé. Noter seult se Ph 79, et surtout, à 
l'extrême o., sé No 2, 8, 4, 5; To 1 | se To 13, 
27, 89; À 1. 

59. CELUI (QUI...). 

Q. G. 1771 (Q. P. 4, 183) «celui (ceux, celle, celles) qui... », ete. !. 

* ALF 

n? 248. 

iste. 

207 (celui-ci). 
FEW 4, 552-8 

BRUN., 

ille 
Enq., 

et 820-1 

€ Types très variés, souvent difficiles à 
expliquer. Ceux en st, $t (D. I-II), rap- 

pellent nettement le lat. ecce iste et 
aussi l'a. fr. cestui, Le lg. tci, qui a comme fém. 
teisse (c. 60) peut remonter à ecce 
iste, mais la chose n’est pas absolument 
sûre (cf. a). Parmi les autres f., un certain 
nombre paraissent être originellt dles pluriels, 
remontant à ecce illos "cel, +cheii; 

nm. teia, ard. *cé, g. *gou... (cp. t. 1, c. 17 
CHEVEU et ci-dessus c. 29 EUX); — les f. en 

-ê, -é, -i.. ont sans doute subi l'infl. des 
possessifs (SIEN...)'; pour +cink..., cp. *mink 
‘mien’, c. 49. On trouvera d'autres détails 

dans les notes. 
Les f. tat, “ci et *cé (A. I, II ett IV) n'ont 

pas toutes la méme origine; on les classe sous 

les mêmes chefs en séparant par une double 
barre verticale les séries qui, d’après leur 
position et leur entourage géographiques, 
paraissent étre d'origine différente. 

En général, cELUI est précédé de: l'art. déf. : 
le tableau néglige cet art.; cf. B. 

Notons que les pron. dém., unis à +ci et 
-LÀ, ont souvent une autre forme «ue devant 

le relatif : voir un volume ultérieur. 

= A. L. *ci? : si S 18; Th 25 (q. 381), 
[29]; Ni 38, [72], '74 Ph [6], 87 [°] || 
Ni '66, 85, '102; Na 49, 79-101, 116-129; 

D 7-84, 38-81, 96, 101, 110-132; W 1, '8, 

10-80, '32, '89, ‘42, '45, '56; H 8, ‘26, '45, 

46-53, 68, '74; L 1-116...; Ve 1-40, 42-47; 

My 1-6; Ma 1-12, 20, [29], 35-53; B 2, '3, 4-28; 

Ne 9, 14-16, 20, 26, 44 (q. 331), 49 (id.), 
69 (id.). || *ci* : sé, si Ni 20, 45; Na 6, 19, 
“20, 30, 130; Ph 16; W 3, 85, "oe '52, 59-66; 

H 1, 2, '20, 21-38, '39, ‘42. || *cé? : sé Ni 2, 
'5, 6, '9, 17, 19, '24, 26, '29, 45, 98; Na 6 

(sd); W '2 || sé ̂  H '20, '28. 
II. +c1? : si S 1; Ni 88 | si A 37; Mo 9, 

17, 44, 79; S 6, 19, 29; Ni 36, 72 || sí D [40], 
[123]; H 50; Ma 9; Ne 26 | si Ph 69 (q. 331); 
D ‘129, 136; H 67-69; Ve 31, 41; Ma 19-29; 

B 30, '32, 33; Ne. 88, '38, 39, 47, 51, 57, 69. 

HI. *cia : sya Ni 98; Na 1, 22, 44, 59-79, 

107-112, 135; Ph 15, 33, 42, 53, [54], 61, 81, 
84; Ar 1; D 36, 68, 72, 81-96, 118. 

IV. *cé 5 : sé, sé Ch 61; Th 64, [73]; Ni 45, 
93, 107; Ph 79 || sé Ar 2; D 110; Ne 4, "A 
11, '22, '28, 24, 81, 82, 39 (q. 331), 43, 44, 

49,: 60, 63. 

V. +çou : su Vi '1 (q. 1771), '32, 87, 48, 
46. || +çoû : sü Vi 88 (q. 1771). || tgouy : 
suy Vi '1 (él = ki q. 881), 38 (id.). || tgoulé: 
sul Vi '1, 38. || +çô : só Vi 22, 27. || *ceul*: 
«ceul » Vi '84 («el ceul ou leul » q. 1771; 
«les seulles » q. 1480). 

= B. L. *cin : sé To 28, 48; Mo 64; Ch [4]; 

Th 24, '82, 46; Ni '10; Ph 6, ‘11, 45 | sè, 
Th 64. || +cén... : sé S 31; Ch 28, 33, 63; 
Th 14, 25, 29, 46, 54, 62, 73; Ni 11, 39, 61, 

"62, 93, 112; Na 107, 180; Ph 42, 54, 69; 
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W [59]; sé" Ch '36, 43 (ou sé), '54, 72; Th 53; 

Ni 28, 80, 90; Na 23. 

IL *cink : sèk Na 1. || *cénk... : sék Ni 98; 
Na 22, 44, 69 | sé'k Ni '25, 28, '97; Na 6, 

28 | sék Ni '97. 
III. +cim... : si Mo 23; S 37; Ch 4-27; 

Th 5, 14 | s” S 36; Th '2 | si,, Ch 4. 
IV. *cyin : sy? A [1]; Mo 1, 23, 79; S 1; 

Th 72; Ni 1. || *cién : syé Mo '57, 58. 
V. +cieú...? : syé Mo 20, 41, 42 | syè 

Mo [20]. || +ciun” : syè A 1, 44; Mo 64. 
= C. I. +ceû 8 : sé To 7, 58, 78; A 2, 

12, '13; Mo 1, 87, 64; Ch '64; Th 53, 82; 

Ph 6, 15, 87, 45 (néol.), 86; Ne 65; Vi 2, 

8-18, ‘21, 22-27 | sé To 1, 13, 27, 39, 73 

(sd, sœ), 94. | *qun...5 : sé To 24, 28, 73 

(q. 331); A '10, ^13, 18, '20, 28, 50; S 10; 
Th '51 | sé" (q. 543), séñ, señ A '10 | s@ñ 
Mo 42. 

IL. sè To 48. 
IH. *cheü 5 : Ze -é To [48] '71, 99; 

A 2, 7, 55 | $& To 87. || *chun ? : $2 To 43, 
“71; A '52, 60. 

= D. T. toti... (à Fo. sans article) : sti 

No 1 (q. 1771; stila q. 331); To 7; Vi 8 (lu 

sti) | sté To 2 | stila To 6 | éstila Th 82 (q. 381). || 
*ch'ti... (sans art.) : $ti No '4, 5 | -à, -é To 2 | 
-i No 2; To 7 | (è)stila To 24 | stila To 6. 

II. *e'teü ?:: stě Vi 2, 6. 
III. *leul!? (sans art.) : lèl Vi '84, 35, 

'86. || +leun' !? (sans art.) : læn Vi '86, 47. 
IV. *tchi © : & No 3 (q. 1771; dé q. 1205). 

! Autres q. consultées q. 331 (1, 21) 

«celui qui prend un œuf prendra un bœuf », 
1205 (4, 86) «celui qui ne me croirait pas 
aurait tort », 548 (2, 8) «qui a des lentes a 

des poux » (souvent traduit "celui qui...”). 
Var. assez nombreuses; on néglige les hési- 
tations entre së et sé, sé et sé", si et si, Les 

numéros entre crochets concernent la q. 

543. 

2 Les types +ci et Tei existent dans deux 
zones séparées; à le., ils remontent à ecce 
ille ou iste; mais, à Po., ce sont probt 

des var. de +cin, "ef, qui, comme ein, 

cyin..., résultent d'une nasalisation analo- 
gique; à Po., en effet, leur fém. est en -n : 

cf. c. 60. 

3 Le br. +céé, comme Tei de W et H, doit 

être une var. «de +c (A. 1. a). 
4 Dans H, ssé doit être une altération de su 

primitif, alorss que, dans To, c'est une va- 

riante de +ceüi. 
5 Les deux :séries de formes +cé sont d'ori- 

gine différente» : la première provient de +cén, 
sé (son fém. esst en -n : c. 60); la seconde se 
rattache au tyzpe namurois teia (ep. t. 1, c. 17 
CHEVEUX, et ci-dessus, c. 29 EUX). 

6 +coul, *cevul : originellt, formes fém.; cf. 
c. 60, type B. VI. 

? teteh < teeyin + teeh? Pour +ciun, cf. 
n. 8. 

8 La finale: -é vient probt du plur. (fr. 
ceux); pour saa nasalisation en -&, cf. c. 29 
EUX, 80 ELLEss, et 55 LEUR. 

9 +p tet = treti (fr. cettui) + +ceú. 
19 Voy. ci-deessous, a, fin du tableau: formes 

du plur. —+lezul (= masc. et fém.) parait être 
tiré de lè sèl “les ceux” (f. primitivt fém., cf. 
n. 6); *leune (oui vaut pour les deux genres 
et les deux normbres) a probt une origine ana- 
logue, mais -» fait difficulté. Cf. c. 60. On 

peut comparerr à +leul la forme +lèl signalée à 
Ovifat et Sourrbrodt (hameaux de My 3) par 
Bastin, BSW 51, 334, avec la valeur d'un 

dém. (celui, ceelle, ceux, celles); mais il s'agit 

là d'une var. «de +léy ‘elle’ (cf. e. 28). 
u Ce é (sams article) est un “qui” relatif à 

antécédent imaplicite ou pron. interrog. A la 
q. 548 «qui sa des lentes... », on a či ki... 
à No 1-2 et Tio 2, 6, 7, 27; dans cette zone, 

CELUI QUI se. rend par «qui qui ». Noter 
aussi, q. 543, Gs či To 2 : œs doit être un 

art. Gl assimilé à l'initiale de & (mais on 

attendrait @¿)) [?]. Cf. c. 68 quí. 

a. CEUX (qyui...): Q. G. 1771 (Q. P. 4,183) 
«celui (ceux, celle, celles) qui... », 1610 

(1, 87) «ce soont ceux de la ville qui disent 
cela », 1480 (11, 203) «ceux qui ont fini leur 
journée sont ccontents ». — ALF 209. BRUN., 
Enq., n» 249. 

En général, les f. données pour le sing. 
CELUI valent aussi pour le plur. CEUX. 
Exception la pilus importante : est du domaine 
lg., ou "ei a comme plur. +cès (zone hachurée 
sur la carte). 

Dans le takbleau ci-dessous, on recueille 



seult les données relatives aux pots pour les- 
quels les f. du plur. s’écartent asssez notable- 
ment de celles relevées pour le simg. On donne 
entre parenthèses, après le n° dees pts, les f. 
du sing. 1. 

= No 1 (sti) lé sés ?, lé sé | 2 (sti) $á | 
8 (či, dé) 3, lè së | '4 (sti) sdis? || To 2 
(sté, $-) $Œ | 6 (sti la...) lè ses 2, sé la [?] | 
24 (sŒ, [e]sti la) sa, sé | 27 (sč) sd, sé | 
28 (sd, sè) sŒ, sé | 48 (Sé, së, $81) sé, $ë | 78 
(sd) sé, $e | 99 (Sá) $e, sé ||| A 1 (syè, 
syè) sé, syè | 12 (sé) sé, sé || Mo 9 (si) 
sib, si | 20 (sy) syé, sé | 58 (sryé) syé, sé || 
S 10 (s) sè, sé | 13 (si) si, sï || Ch 4 (sè, 
si) sé, si || Th 62 (sé) sé, sé | 64 (sé, sès) 
sé, sŒ | 78 (sé, sé) sé || Ni 6 (sé) sé; sè (q. 1480) | 
11 (sé) sé, si | '24 (sé) si | 86 eit 38 (si) si, 
si | 89 et 61 (sé) sé, sé | 98 (siya, sék) sya, 
sé'k, sé || Na 1 (sya) sèk, si, siya | 28 (sZ, 
SÉ'k) sé", sé'k, sya || Ph 16 (sñ) sya | 54 
(sé, sya) sé | 69 (sé, si) sé, sé || W 59 (si, si, 
sé) si | H '20 (si, sé) sé | 27 ett '28 (sé) sé, 
sén || L '71 (?) sé || Ve 31 (si, si) si | 82, 34 et 
37 (si) së | 38 (si) si, sè | 39 et MO (villages 4) 
(si) sè | 42 (si) si, sè | 44 (si) ssè || My 1-6 
(si) sè || Ma 58 (si) si, sè || B 2, '8, 4, 5 et 7 
(Cierreux) (si) sé | 7 (si) si, sè | 27 (si) si, 
si || Ne 44 (sé, si) sé, si | 49 (séf, si) sé, si || 
Vi 8 (sti) sti, së, st | 85 (lèl) lè sèl, sye | 
'86 (lèl, len) le sudl? | 88 (siti, èl sun ki) 
su | 47 (lèn) læn, lè sen, lè sow 55. 

1 Beaucoup de f. recueillies sseult pour le 
plur. doivent aussi valoir pour le sing. 
Cependant, il semble que le type +ceüs soit 
parf. réservé au plur. à lo. Em outre, à la 
lisière e. du domaine liég., +ceès s'emploie 
exclusivement au plur.; il s'agitt probt d'un 
archaïsme remarquable : la ff. +cès, qui 
paraît être le correspondant phométique exact 
de nm. +cias, ard. +cés, g. +çous (icf. t. 1, e. 17 

CHEVEUX), a dû couvrir autreffois toute la 
zone liég; il s'y maintient d'ailleurs dans 
CEUX-CI, -LÀ (lg. teès-chal, +cès-llà, à côté de 

+lès cis ki...). 
2 -s final prononcé : cf. FEW .4, 553 a; cp. 

tetis'..., tyeüs' ... c. 29. 
3 lé < ïí + së? 
* Ve 40 (ville) a si au plur. comme au sing. : 

preuve du caractère arch. du pliur. sé. 
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š Diphtongaison normale à partir de é : 
cf. c. 29 EUX ci-dessus et t. 1, c. 17 CHEVEU. 

B. A la q. 1771, où l'on a les deux genres 
et les deux nombres devant «qui », le dém. 
est génért précédé de l'art défini dans tous 
les cas : lg. * ci, +lès cis, +li cisse, +lès 
cisses. Il y a exception pour les f. de l'o. 
"en, +ch'ti, suivies ou non de “la”, et aussi 
pour či No 3, ainsi que pour toutes les f. 
précisées par un adv. "ci? ou "là". Noter que 
+leul, "Jeun" (D. III) paraissent contenir un 
art. L'art. fait défaut complétement : No 1 
(sauf dans lé ss); No 3; To 2, 48 (sauf dans 
m. s. èl sè); My 1, 3-6; — il est facultatif : 
H 27 (au sg.); L 61 (id.); Ve 31 (au sg.), 37, 
38 (au sg.), 39, 40 (au m. sg.); Ma 40 (au sg.) 
B 5, 7 (Cierreux); — il fait défaut au sing. : Ph 
61; — au fém. : To 73, 94; Mo 87; Ve 24 [?]; 
Ma 34 [?]; — au fém. sg. : Ni 6; — au masc. 
plur. : Th 73; — à H '28, sén n'est pas précédé 
de l'art.; de méme sow à Vi 47. 

Q. 381 «celui qui prend un œuf... ». Art. 
manquant : À 37; Ph 61, 81; H 27; L 29; 
Ve 37-39; My 2-6; B 4, 5. Art. facultatif : 
L 66, 85; My 1. 

Q. 1205 «celui qui ne me croirait pas... ». 
Art. manquant : À 87; Ni 28, 45; L 45; Ve 31, 
38; My 3-6. Art. facultatif : L 85; Ve 32, 34, 
37, 89, 42; B 2, '8. 

Q. 1610 «ce sont ceux de la ville... ». Art. 
manquant : No 2, '4, '5; To 1, 28, 78, 94; 
Th 64, 72, 73; Ph 6, 86; Ve 87, 89; My 2, 8, 6; 
Ma 4. Art. facultatif : Ve 40, 44; B 5; Vi 47 

([lè] sen); — à H '28, sén ou lè sé. 
Q. 1480 «ceux qui ont fini... ». Art. man- 

quant : No 2, 3, '4, '5; To 13, 37, 48, 58; 
A 12; Mo 20, 37; Th 62, 64, 72, 73; Ph 37; 
Ve 42; My 2-6; B 5; Vi 18, 35. Art. facultatif : 
H '28; L 35, 85; Ve 37, 39. 

La dispersion des pts où l'art. manque ou 
peut manquer devant le dém. laisse deviner 
que, dans certaines parties du territoire (Th, 
Ph, H, L..), méme s'il s'emploie habituelle- 
ment, il n'est pas absolument nécessaire, 
notamment au plur. C'est dans la zone du 
plur. +cès (Ard. liég.) qu'il parait manquer 
le plus souvent; chose normale, puisque là 
les deux genres et les deux nombres sont bien 
distincts (ei, teisse; +cés, +cèsses). Au plur., il 
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manque assez souvent dans lœ. de Hn. 
Dans Br, Nm, la plus grande parrtie de Lx, 
dans S et Ch, il doit s'employer avec cons- 
tance. Noter qu'il est à peu prèss indispen- 

sable quand le dém. a une seule forme pour 
les deux genres et les deux nombres : c. 60, 
types 4. 

60. CELLE (QUI...) 

Q. G. 1771 (Q. P.. 4, 183) «celui (ceux, celle, celles) qui... >. 

+ FEW 4, 553 (ille) et 821 (iste). 

+ Dans une grande partie de ¿Lx et le s. 
de D, on a les formes du mast. Ailleurs, 
types divers : 1? à Po. et dans l'iextrème s., 
représentants de ecce illa awec l final: 
29 dans l'aire liég., représentants de ecce 
ista avec -s; 39 dans une vaste zone cen- 

trale, formes en -n correspondamt génért à 
des masc. à voy. nasale; il est cependant 
curieux d'observer que les tedne, +cime, 
*teine et tcine de Br, Nm, + arr. W, H, 
Ma, répondent à des mase. Tela, *ci, teh 

et +eí sans voy. nasale. Une couple comme 
nm. tcia — *céne est partictremarrquable. Cp. 
c. 58. — Le tableau retient quelques rép. 
"celle-là *. 

= A, I. tci: si D 123, 132; Ma 51; B 21- 
23, 27, 28; Ne 14, 15, 26. || II. *ci : sï D '129, 
136; B 33; Ne 33, 39, 47, 51, 57, 69. || ITI. +cé: 
sé Ne 11, '23, 24, 81, 32, 48 (sé), 44, 49, 60, 
68. || IV. +çô : só Vi 22, 27. | +çow ! : sów 
Vi 47. || V. *ceü : sé Ph 86; Ne 65; Vi 16, 

18 (rare), 25. || VI. +ç'teû : st? Wi 6. || VII. 
+leul : lal Vi 35, '36. 

= B. 1. *cisse : sis D 34, 465 W 1, 10, 
13, 30, ‘32, '39, '42; H 8, 46-67, 619; L 1-116; 

Ve 1-26, 32-47; My 1-6; Ma 2-12, 20, 24, 42- 
58; B 2, '3, 4-21, 24. || tcisse : sis, sés, sés 
Ni 20 (Ardevoor); W 35, '36, 6%, 66; H 2, 
'20, 27, 37,39; Ve 31. || sés H '20:. ||+cisse : 
sis D 64; Ma 19, 29. 

II. *cine : sin Ch "64; Th 62 («sinne » [?]); 
Ni '25, 39, 90, 112; Na 49, 79-101, 116-129; 

Ph 84; D 7-25, 40, 58, 73; W 21. || +cine : 
sén, sin Ni 88, 85, 107; Na 19, '20,. 22 (su/in), 
28, 130; W 59; H 1, 21, 38, ‘42. || +cène : 
sèn A 50; Ch 28-61, 72; Th 24, "32, 46, 53 

(sen), 64; Na 1, 6, 44, 59, 69, 10'7-112, 135; 
Ph 6-16, 37-69, 79 (sen), 81; Ar 1; D 86, 88, 

68, 84, 94. || *ceune : sn, sèn A '20; S 10 

(sen); Ni 2, '5, 6, 11 (san), 17, 26, 28, 80, 
'97, 98. || *çéne : sén To 13; Ni 45, 61, 98; 

H '28?. || *cun.ne : sd*n To 24, 28. 
III. *chéne : sèn À '52, 60. || *cheune : 

san To 48. 

IV. "one : sin S 6; Ni 33 (sin); H 68; 
Ma 4, 9. || sin Ni 36. 

V. +ciène : syón A 1, 37, 44; Mo 1-23, 

41-79; Š 13-37; Ch 4, 16, 26 (syen), 27, 68; 

Th '2, 5, 25-43, 54, 72,73; Ni 1, 72. || +cyin.ne: 

syèn S 1; Th 14 (syé*n). 
VI. *cile : sil D 30, 72, 120; Ma 35-40; 

Ne 9, 16. || *cile : sél, sil Ni 20; W 3. || *cele : 
sèl To 48, 58 (sèllòl), 78; Mo 1, 87; Th 82; 
Ar 2; D 81, 96-113; Ma 1; Ne 4, 20; Vi 2, 
18 | sel No 1 | sel Ph 33. || *ceule : sèl To 1, 
6 (sæl lal), 7 (Gs sel), 27, 89, 78 (sal), 94; 
Ni 19 (sèl), 20 (Ardevoor); Vi '34 «la ceulle > | 
sélla To 58. || *ceüle? : sél A 12, '18 (sal); 
Vi 18. || “gole : sòl Vi '1, '82, 87-46. 

VH. +chèle : sèl A 55 | $èol To 2. || rcheule : 
sel No 2 (sèl ou sèl la); To 37; A 2. || *ch éle, 
sel To '71, 99; A 7. 

VIII. +ciye 4: siy B 30; Ne 76. || rcéye 1 : 
séy Ne 76. 

1 cow n'est attesté au masc. que pour le 
plur. CEUX : cf. e. 59, a, Vi 47. 

? La forme sn de H '28 a prob! une autre 
origine que les autres : cf. c. 59, n. 4. 

3 +çeûle = fém. analogique sur le masc. 
+ceu. 

4 +eiye, +céye = mase. "ei, +cé, féminisés 
par l'addition d'un -y; le -y marque souvent 
le fém. dans les part. passés. 

a. CELLES (QUI...). Le plur. est partout 
identique au sing., sauf aux pts suivants : 
To 6 (sg. sal lal) pl. lè sel, 58 (sélla) lé sél, 
78 (sèl) sé; H '20 (li sês, li s&s) lè sds; Ve 32, 
34, 37-39, 40 (villages), 44 (sis) sès; My 1- 
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6 id.; B 2, 8, 5, 7 (Cierreux) id.; Vi 35 s (tà) 

lè sel, lè sòl, '86 (lèl) «lè sued. >. 

B. Pour l'art., ef. e. 59, 8. Devant CELLE(S). 

q.. 1771, l'art. mangue à No 1; To 2, 48, 78, 

99; My 1, 2, 3, 6; Vi 47 (au plur., devant 

sonv); — il est facultatif à Ve 85 (au sing. 

seult), 37, 39; B 5, 7 (Cierreux). 

61. CE. Pronom démonstratif, devant relatif. 

Q. G. 608 (Q. P. 4, 81) < «vous ne ° pourriez l'ermpécher d'entreprendre ce qu'il veut »! 

+ ALF 205. 

4, 442 hóc. 

BRUN; Eng, n° 296. FEW 
REM., Synt. 1, 862-874. = 

€ Le lat. *ecee hòc n'est plus re- 
présenté en fr. que par ce, dont la voy. est 

caduque. En B. R., il subsiste des correspon- 

dants de l'a. fr. go : tgou dans le domaine 

lg. et aussi à Po. (Mo, S, Ni...); *çó (A, Mo...); 

+chô (A...); tchou (2 pts à Po.). Types tein, 

+chin (analogique ?) à l'extréme o. Ailleurs, 

on a presque partout des types à voy. caduque, 

mais il est remarquable que les types en -i 

et en -u (et, Ten, -ò...) soient répandus dans 

des régions où la voy. caduque n'est pas i ni u. 

Noter les types redoublés tè et "reueg 

(C. II = ce + ce), et aussi les types tça 

(C. III), dé... (C. IV; littt “quoi” : c. 70 QUE 

interr.) et +k'è-g? (C. V re 70). 

= A. 1, +çou : su A 37; Mo 9, 17 (q. 1840), 

20, 442; S 1, 10-19, 81; Ch 28; Ni 33, 36 
(su/w q. 1941), 72; Na 30, 130; D 80, 34, 46, 
64, 68 (q. 608 [?]; W 1-66..; H 1-69...; 
L 1-116...; Ve 1-47; My 1-6; Ma 2-29, 39-42, 
53; B 2, '3, 4-12, '14, 15, 16, 22 (q. 774), 
23. || “chou : su To 94; Mo 87. || *ço : sò 

H 21 (q. 1840) 3. 
II. +g6 : sé, só A 1; Mo 17; S 6, 10. || 

*chó : $ó, $ó A 2, 7, '20, 28, 44, 50 (-6), '52, 
60. 

= B. I. +ci : si Ni ‘25; Na 49, 69, 107, 
112-127, 135; Ph 83; D 7, 36, 88, 72-81, 94, 
101. || +ci : si, sé, sé Ni 20 (Ardevoor), 85; 

Na 1, 19, 20, 22, 28, 59. || +cë : sé Mo 64 
Ph 81; D 113, 120; Ne 20, 76. || zen: 
su Mo 41, 422, 58, 79; S 29, 87; Ch 26, 28, 
33, 36, '54, 61, 72; Ni 1, 90, 112; Na 84- 
101, 109; Ph 15, 42, 79; D 15, 40, 58, 68; 
Ve 84 (q. 1840, 1941) % Ma 1, 35-39, 48-51; 
B 11 (q. 1840), 21, 24, 28; Ne 4-16, '28, 24, 
26, 33, 39, 47, 49, 60, 63; Vi 2, 18-18, '21, 

22. || +gU : sd, sü To 13; Ch 4; Ni 86-39, 

611, 85, 98, 107, 112; Na 44; Ph 58; Ne '22, 
311; Vi 8. || *cé : sé, s& A 12 (q. 1941); Mo 64; 
Š 6; Ni 2, “5, 6, '9, 11 (sœ), 17-28, 45, 80, 
'9)7, 98; Na 6; D 123 (sœ), 182, 186; Ne 32, 
413, 44, 51, 57, 69. 

II. +èç' : és Mo 28, 37, 58; S 36; Th '2, 

14-82; Ph 6, '11, 15, 37, 45, 54, 69, 86; Ar 1, 2; 
Nie 65; Vi ‘1, 27-47. 

HI. seh. s To 1, 89; Mo 1; Ch 43, 68, '64; 
T'h 5; Na 79, 129; Ph 16, 61, 84; D 25, 84, 
9(6, 110; B 30; Vi 6. 

IV. *chu : su To 

A. 10, ‘18, 55. ||+ché... 
7, 27, 43-58, ‘71, 73, 99; 

: Se. No 3; To 13, 24, 

2:8 | sà To 7. || tché : sd, sé To 7, 37, 48 
(sœ), 78 (id.). || teb’ : $ No 2. 

= C. I. +cin : sê No 2 (q. 774). || *chin : 
$2 No 1 (sê q. 1941), 2 (q. 608); To 2, 6. 

II. +cèç' : sès B 27; Vi ‘21, 25, 36. || +çuc’ : 
sus Ch 16, 27. 

III. +ga 3 : sa B 22, 33. 
IV. ¿@ To 24 | fèw, ¿E A 12 | ¿¿@ To 24 | 

«:tchewwè » A '18 9. 
V. +k'ë-ç' qu'est-ce”: kès Th 73 (q. 1941); 

P'h 61 (q. 1840), 84 (q. 608); Ne 63 (q. 1941) °. 

3 Autres q. consultées : 774 (4, 38) «il 
fiit ce qu'il put », 1840 (4, 194) «vous Dies 

ce que vous pútes >, 1941 (8, 205) «ils feront 

ce qu'ils voudront... ». A ces trois q., CE vient 
régult aprés une voy.; à la q. 608, au con- 
trraire, il vient souvent après une cons. 

2 A Mo 44, q. 774 : il a fè tu kò(s) kil a 
pwou; kò = quant, et s, qui est faculta- 
tif, = ce. [Add. : à Mo 42 (Páturages), tçou et 
*(u coexistent, avec le méme emploi (P. 

Riuelle). | 
3 só, noté ici comme douteux par l'enqué- 

teur, est une f. authentique de cE sujet dans 
la région; il en est de même de +ça. Cf. 

c.. 62. 
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4 La f. teu, qui est attestée deux fois à 
Ve 34 devant relatif, existait à Verviers au 

18e s. : ND 3 (Simon le Serini), w. 618, 
+çu K vos-avez ‘ce que vous avez’ (en: outre, 

+çu-vola 'ceci', v. 769). 
5 La f. élidée est seul! notée pour lles pts 

où lon n'a recueilli aucune forme pleine 
(*k'é-g mis à part). L'élision est répandue 
aprés voy. et devant cons. dans toute la 
zone où règnent les types à voy. caduque (B). 
On la trouve aussi dans l'extréme o. pour les 

types en Š- : £ à côté de su, To “71; — noter 

en outre s à côté de tchu.. To 18, 24, 58; 

s à côté de tchin To 2 et de *chó A '52. 

Dans la zone de +çou, "eg, elle doit être cou- 
rante a Po. (A 1; Mo 20; S 19, 81; No 33), 

mais elle est rare à l'e. (H '42; Ve 34, mais, 

en ce pt, on a Ten à côté de *cou; Ma 29; 

B 16; ajouter L 1, d’après DL 170). Noter 
que, dans certaines régions, le pron. se réduit 
à s méme entre deux cons. à la q. 608 : 
-t ou -r [cons. finale de "entreprendre"] s k à 
"veut? Mo 1, 42; Th 62; D 81, 96, 110; B 27, 
30; Ne 76; Vi 6... 

* Ces types sont originellt des interrogatifs. 
Pour la substitution des interr. aux dém., 
ep. c. 59, n. 11. 

62. CE, sujet de ÊTRE, devant consonne. 

Q. G. 1810 (Q. P. 4, 188) «s'il ne Pépousait pas, ce serait un vaurien pl, 

€ ALF 517, 503... Cf. c. 61. 

+ Dans cet emploi (sujet), les cormespon- 

dants de l'a. fr. go (tgou, +66, *ch-) font défaut; 

mais sans doute faut-il en reconnaître un 
dans Ten (B. II : Ma-B). D'après les autres q. 
(n. 1), il doit exister partout des f. composées 

de s, ou de š à l'extréme ouest, et d'ume voy. 
caduque (postposée, sauf dans la zone pi- 

carde). Ces f. ne se confondent pas t«ujours 

avec celles de cE adj. (c. 56), mais ellies sont 

parallèles à celles de LE art., t. 1, c. 554 (sauf 

dans Lx s., où l'on a tèl ‘le’, mais *cé 'ce"). 

Dans le Hn occ., la consonne peut être s 

par influence du fr., mais la f. autochtone 
devait avoir $ : cf. a. 

Noter les f. redoublées +cig”, +eèç', ett la fré- 

quence de “ca”. 

= A. I. tci : si Ch 28, 61, 72; Na 1, 44, 

49, 69-112, 127-135; Ph 15, 83, 42, 53; Ar 1; 

D 7, 15, 80-72, 81-96, 113; W 10-30, "39, “42, 

59; H 8, 46-58, 67, 68; L 1-14, 29, "32, 35- 

116; Ma 1-20, 29-36, 40-48, '50; B 4, 7, 12, 15; 
Ne 4. || *ci : si, sé, sé Ch 33; Na 19, "20, 22- 

30; W 1, 3, 35, '36, 63, 66; H 1, 2, 21, 27, 
'28, 87, 88, '39. || +ce : sè Mo 9; S 36; Ch 4; 

'64; Th '2, 25, 46, 58, 54 (se), 62, 64, 72; 

Ni 90, 107; Ph 6, 15, 45, 61, 69 (sé, sé), 79, 
81 (se); My 3; B 28, 33; Ne 26, 76; Vi ‘1, 

'82, 35, ‘86, 87-47. || +çu : su D 1H0, 120; 

L 19; Ve 1-47; My 1, 2, 4 B 6, 9, 11, “14; 

Ne 11-20, ‘23, 24, 33, 39, 49, 60, 63; Vi 2, 
13-25. || +çù : sà, sé Ni 20, 61, 93; My 6; 
B 5; Ne 31; Vi 6, 8. ||tcè: sé, s To 58 («se»); 

A 2; Mo 17; Ni 2, ‘5, 17, 19, 26, 28, 45, 61, 
80, 98; D 123 (sœ; q. 1634 sœ), '129, 132, 136; 

B 2, '3; Ne 82, 43, 44, 51, 69. 

II. *éc' : ès To 43, 94 (es); A 55; Mo 87. || 
têg : ès To '71. 

HI. +ç' : (q. 1810) s To 6, 7, 24, 99; A 2, 
'18, 60; Ch 4, 16, 28; Th 14, 43, 46; Ni 11, 

28, 38, 39, 85, 107, 112; Na 59, 79, 84, 127; 

D 7, 25, 58, 64, 72, 73; W 59; H 8-27, 37, 53, 

68; L 19, 114; Ve 6, 8; Ma 20, 24, 40; B 11, 
15, 23 | (autres q.) To 28; A 37-50, '52...? 

IV. *éch' : èx To 37, 48; Mo 64. || *ch' : 
$ No 1-8..; To 1-48, 73-99; A '10, 12, '18, 

55; Mo 643, 

= B. I. *cig : sis Na 185. || *cég' : sès 
nè... ‘ee n'est...” (q. 1684) S 86, Ch 26, Ni 36. 

II. +ço : so Ma '50 (q. 1634), 51, 53; B 16, 

21 (q. 1634), 22, 23 (q. 1832), 27. 
III. +ga : (q. 1810) sa No 3; A 1; Mo 1, 

23, 42; S 1, 6, 13, 29; Ch 33, ‘86, 43, 61, 72; 
Th 24, 72-82; Ni 1, 19, 33, 36; Na 44; Ph 6, 

15, 37, 42, 58, 54, 81-86; Ar 1-2; D 84-96, 

110, 120; Ma 1, 43; B 22, 24, 30; Ne 47, 51, 

57, 65; Vi '1, 18, 27, 37-48, 47. || +cha... : 
(q. 1810) saj6 To 2; A 12 («cho »)*. 

! Nombreuses lac. à la q. 1810 : on traduit 
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parfois “il serait”; d'autre part, 
entre la voy. de PAS et la conss. 
SERAIT dans les pts suivants : 
78; A 7, 20, 28, 44, 50, 52; Mo (9-20, 87, 41, 
44, 58, 79; Š 10, 19, 31, 87; Chi 26, 27, 63; 

Th 5; Ni 2, ‘5, 80, ‘97, 98; Na 6j, 22, 28, 49, 

107, 116; D 101; W 3, 21, 35, ‘:36, '39, '42, 

63, 66; H 38, 49, 69; L, 2; My 2;; Ma 39, 42, 

46; Ne 4, 9, 39. 
Autres q. consultées : q. 18339 (8, 159) 

«..; ce n'est pas dangereux >x, 1:882 (8, 155) 
«il a son coup; ce n'est pas donnmage l... >, 
1684 (8, 40) «dans cette maison,. ce n'est que 
trous et cachettes >. 

2 Le type ts” (ou tek’), qui est général 
devant voy. (cf. x), parait exisster partout 
devant cons., méme dans les ptts où cE est 
rendu régulièrt par "ca" dans les qj. consultées. 

3 A No 3, q. 1634, on a noté: ë n è... ‘ce 
n'est...', sans doute avec d par erreur au lieu 
de š. 

* La fréquence de “ga” est semsiblemt plus 
grande à la q. 1839 « ce n'est pas dlangereux »; 
points supplémentaires : “ga, sa A 87; Mo 9, 
17, 20, 37, 44, '57, 58, 79; ° Se :81; Ch 4-27; 
Th 14, 25-43, 53-64; Ni 2, '5, 11., 26, 38, 39, 

CE manque 

initiale de 

To 13, 73, 

45, 72, 80, 90, 112; Na 23, 59-79, 101-116, 
129-135; Ph 16, 83, 61, 79; D 25, 30, 36, 
38, 58, 68-73, 101, 113; B 27; Ne 4; Vi 2, 
8, 13, 22, 25, 35, 46. | cha, ša No 1; To 48; 
A 7, '18, 44, 50, '52, 55, 60; Mor: 64. 
Elle est plus grande encore q. 1882 «...; ce 
n'est pas dommage »; c'est que, dans le 
domaine lg. et dans Lx n., on traduit souvent 
+ga m *eoula) “lui est bon, lui revient 
bien,...", formules d'un type où le fr. lui- 
même “efiplolemit ça ou cela et. non ee, A 
B 16, on a sa lï è bó, mais sò n à né damat; 
à B 27, sa q. 1839, 1832 et 1634, à côté de 
só 1810. Noter, à B 21, sò 1839 et 1634; mais 
sa 1832. 

a. CE, sujet de ÊTRE, devant voyelle : 
q. 1288 (2, 191) «c'est un bel homme; ce 
sont de beaux hommes », 654 (1, 146) «..., ce 
sont des nuages de grêle », 1610 (1, 87) 
« ce sont ceux de la ville » (le plur. est régult 
traduit par le sing. "c'est"). Partout s, sauf 
à l'extrême ouest : *ch', $ No; To; A 2, '10, 
12, '18, 28, 52, 55, 60; Mo 64. Noter en outre 
ès To 48 (q. 1283); ès Mo 42 (id.). 

63. QUEL. Adj. exclamatif mase., devant consonne. 

Q. G. 642 (Q. P. 1, 624) «Il fait humide. Quel sale temps ! », ete. 1. 

+ ALF 1291 (quel temps fait--il ?) : cf. a. 
Brun., Enq, n°% 1314 et 13115 (interr.). 
REM., Synt. 1, 879-880. FEW 2, 1411 

qualis et 1477 quinam. 

+ Du lat. qualis procèdent +kcé, qui couvre 
presque toute la B. R., avec sa, var. k@ de 
A 2, et le gaum. +kiè... ( < ké); les f. en -é de 
Po. (tketi, +tch-) et leur var. nas:alisée en -&; 
enfin les f. en -l (4. IV), qui sont: aussi de Po. 
et résultent probt de l'infl freancaise. Les 
types B (+kin, +kén..., *kí) reposient tous sur 
une forme dont la voy. tonique: devait être 
suivie de n (*quin «quinam ? cf. n. 6), à 
moins qu'ils ne soient analogiquies. 

On a génért la méme f. pour QUEL interro- 
gatif et exclamatif : cf. x. 

N. B. On s'est efforcé d'appliqquer le méme 
système de signes aux c. 68-67. 

= A. I. +ké? : ké, ké To 28, 39-58; A 1, 
7, 87-50, 55; Mo 1-79; S 1-37; Ch 4, 16, 27, 
28, '86, 43, '54, 61-72; Th '2, 5-82; Ni 1, 2 

'5, '10, 11, ‘14, 17, 20, '24, 26-83, 39-72, 

"74, 85-98, '97, 107, 112; Na 1, 28, 49-101, 

109-135; Ph 6-86; Ar 1-2; D 7-136; W 1, '8 
10-66...; H 1-69, '74; L 1-116... 3; Ve 1-47; 
My 1-6; Ma 1-58; B 2-83; Ne 4-76; Vi '1, 2- 
27, '82, '84, 87-47. ||+kiè... : kyè Vi 85 | kié, 
kyé Vi '36. || kë A 24, 

II. tkeü... : ké, ká No 2, 3, '5; To 18, 
24 (q. 652; ké, q. 642), 28, 48 (q. 642), 71, 
78 (ka), 94, 99; A “20, 28, '52, 55, 60; Mo 37 | 
kë To 1. || kë To 73. || tkun ë: kè To 73 | 
ke/é To 28. 

HI. +tcheû : fé, ¿£ No 1-3; To 27; A '10, 
12, '13, '18. 

= IV. kèl No 2 (q. 651 : kas sal bruyär, 
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avec assimilation de -l) | ¿él A "13 (q. 652) | 
kèl To 2, 94. 

= B. I. *kin : kë, kè Ni 19, 20, 25; W '2, 
3, ‘45, 59. 

II. *kén : ké Ni 85; Na 44, 59, 69, 107. || 
+ké" : ké", ké" Ch 33; Ni 6, '9, 80, ‘97, 98, 
'102; Na 6, 19, '20, 22, 30. l 

HI. “ki: kt Ch 26; Ni 36, 38 6. 

1 Autres q. consultées : 651 (1, 140) 
«... Quelle sale bruine!», 652 (1, 141) 
«Quelle brume !... »; dans les deux cas, on 

traduit souvent "quel brouillard !”. 
? Certaines des f. *ké doivent étre des 

*ké, +ké" dénasalisés; cependant ké et ké 
peuvent coexister dans les mémes pts (Ni 85, 
Na 59) sans avoir nécesst la méme origine. 

3 À L 1, à côté de ké, il existe un type 
+liské, qui s'emploie surtout ironiqt : DL 346. 
Cf. ci-dessous e. 65-66. 

4 Cf. t. 1, c. 44 FRÈRE : frèr au méme pt. 
5 Pour ë > Œ, ep. c. 29 EUX et 55 LEUR. 
$ On ne peut douter que “ki se rattache à 

+kin, tkén... : cf. t. 1, c. 8 BIEN et 18 CHIEN, 
où l'on a des types en -? aux mêmes pts. — 
Les types B sont rattachés à quinam par 
WarTBURG, FEW, Le Lane, fr. liég. em- 
ployait une forme “quen et, auj. encore, 
lard. liég. connaît ce type : kwè gamè'y 
‘quel gamin !' My 1, d’après une fiche com- 
plém. de J. Haust; pour tewin, tewène à 
Ve 39, cf. Rem., Synt. 1, 379; voy. aussi ci- 

dessous, a. 

a. QUEL, adj. interr. mase., devant cons. : 

q. 641 (1, 123) « quel temps fait-il ? ». Mémes 

formes que pour QUEL exclam. Noter sim- 
plement : ¿é No 1-8; To 2-7, 37 | ëé/ë To 24 | 
ké A 55 | ké Ni 88 (cf. ci-dessus, type B. ITI) || 
à My 1, à côté de ké, on a kwè: (lu) kwè 
gamé"r k a fé sula ‘quel gamin qui a fait ça ? || 
à H '74 et à My 2, 4, 6, on a traduit par la 
tournure “que... pour”: ki fèt í pò ô të... 
H ‘74, ku fet i pò dò tëy My 2, ku fèti... tè 
My 4, k fé z i... të My 6, “litt. que fait-il pour 
du temps ? quelle sorte de temps fait-il ?'; 
cette trad. doit être possible dans une grande 
partie du domaine liég.; ef. Rem., Synt. 1, 
381 sv. A 
A côté du type "quel t. fait-il”, on en trouve 

d’autres commençant aussi par QUEL : "quel 
temps est-ce qu'il fait" et "quel t. qu'il fait”. 
Localisations : "quel t." à s k "il fait” Ch 61; 
Ni 61; Na 69; Ph 15, 37; Ma 43; B 24; Ne 44, 
49; Vi '21, 25, 43, 46. || "quel t." s k "il fait” 
To 99; A 37-50, '52, 60; Mo 1-20, 42, 58; 
S 1, 6, 13-31; Ch 4-27, 48, ‘54, 63, 72; Th 5- 
24, 29-54, 79; Ni 1, '10, 11, '24, 38, 36, '74, 
107; Ph 6, 61-81, 86; D 68; Ne 47, 60, 76; 
Vi '1, 2, 16, 22, 27, 38, 48, 47. || “quel t." 
k "il fait? No 1-8...; To 1-99...; A 7, ‘10, 12, 
'13, '18, 28; Th 25, 82; Ph 84; Ar 1-2; D 110, 
128-136; Ne 20, 51, 63, 69; Vi 18. 

Enfin, la trad. ajoute parf. une particule 
finale : ké tâ s k i fé, ó Ch 27 | kè tà fét i d 
A 2; de méme, aprés une trad. terminée 
par une voy., mais parf. d'un autre type, 
— dé A '10, 12, '13, '18, 28; ... ndé A 7. Cette 
particule demanderait une étude attentive. 
Pour le type +d(é), qui s'emploie dans une 
partie du Hn occ., cf. ALW 3, p. 249b, «, et 
p. 282b, «. 

64. QUEL. Adj. interrogatif masc., devant voyelle. 

Q. G. 1481 (Q. P. 4, 120) « quel àge as-tu ? ». 

+ ALF 9. 

c. 68. 

Bruxn., Enq., n° 1315. Cf. 

+ La q. est génért traduite d'une manière 
littérale (cf. a), mais le genre du mot AGE 
est flottant, dans certaines régions du moins 
(notamment dans la zone liég. : DL 11, 
DFL 10; mais aussi dans Na, Lx); ne con- 
naissant pas le genre du mot dans les divers 

pts, on fait suivre d’un trait d’union la con- 
sonne finale des f. typisées. 

La cons. finale qui reparaît devant voy. 
est un n ou un l; a est normal là où le mase. 
a une voy. nasale (e. 63 : B. I-H); mais il 
existe bien ailleurs, à Po. comme à l'e.; 
dans le domaine liég., par ex., +kéne concur- 
rence +kéle; | est plus fréquent vers l'o. et 
vers le s. Peut-être la finale -n provient-elle 
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d'un ancien equen (*quim, ciwin) : 
n. 6. 

Le tableau est parallèle à celui de la c. 68. 
Noter, dans quelques formes (types C), l'ab- 
sence de toute cons. finale, comme au masc. 

ef. c. 68, 

= A. I. *kél- : kél, kél No 1; To (94; A 1-7, 
50, 55; Mo 1, 9, 23, 58-79; S 1, 6, 19-37: 
Ch 4, 16, 27-72..; Th '2, 5-24, 29-53, 72; 
Ni 1, 72; Na 130; Ph 6, 16-42, 53, 61; Ar 1; 
D 34, 46, 68, 84-96, 118, 123, 136; W 13, 66; 
H 21, '28, 46, 50-67, 69; L 1, 29-39, ‘50, 61- 
85, 106, 113, 116; Ve 1, 26, 81, 40, 41; My 1, 
2, 4; Ma 1, 4, 9, 19, 24; B 11, 16, 2/7, 30, 33: 
Ne '23, 24, 81, 33, 47, 51; Vi 18, 22, ‘32, 37, 
48-47. || *kén- : kén, kén A 44; Mio 17, 20, 
42, 44; Ch 33; Ni 90; Na 1, 79, 99, 101, 109- 
129, 135; D 7-30, 36-40, 58, 64, 72-81; W 1, 
'8, 10, 21-35, '36, 39, '42, 63; H 1-38, '39, 
49, 68; L 4-19, '32, 43, 45, '50, 66, 85-113; 
Ve 6-24, 85, 39, 40; My 1; Ma 20, 29-51: 
B 4, 9, 12, 21; Ne 4, 9. || kën Mio 411, || 
+kièl-... : kyèl Vi 35 | kiél Vi '36. 

II. +keûl-... : kél To 58, "71, 999; A '20, 
28, "52, 60 | kel To 78 | kèl No 8; INi 982. || 
+keul- : kèl To 1, 89. || kén To 13. || kén 
To 28. 

HI. ¿él To 2 | &el To 6 |éèl To 7, 27 || ¿én 
A 12. 

IV. +kèl- : kèl No 2; To 24, 48, "73; A 37; 
S 10, 13; Th 25, 54-64, 73, 82; Plh 15, 45, 
54, 69-86; Ar 2; D 110, 120, 132; Ne 20, 26, 
32, 39-44, 49, 57-76; Vi '1, 2-8, 16, 1:8, 25, 38. 

= B. I. +kin- : kin Ni '25, 89, 90; Na 44, 
49, 69, 84, 99, 107; My 3; Ma 53; B 4, '14, 
15, 22-24, 28; Ne 14-16. || *kin- : kém, kin, 
kén Ni 20 (Ardevoor) 85, 107, 112; Na 6, 
19, '20, 22-80; W 3, 59. || kèn Nia 109. || 
*kün- : kùn, kén Ni 19, 20, 28, 61. || *kén- : 
kên Ni 2, '5, 6, 17, 26, 45, 80, '97, 98 | ken 
Ni 11 3. 

II. kén Na 59. 
HI. +kil- 4 : kil Ch 26; Ni 36, 3:8. || kèl 5 

Ni 88. 

= C. L. *ké : ké Ne 20; Vi 27. || IT. +tcheû : 
¿é A '18 | čé To 87. 

1 La longueur de la voy. semble indiquer 
que kên Mo 41 est une var. de kén Mo 42, 44. 

* kòl Ni 98 a le méme & que kên Ni 61 
(B. I) et diffère done de kél No 3 et des 
autres f. de l'o. classées sous .4. II. 

3 Tous les types rangés sous B. I doivent 
être des var. de +kin-, méme +kin- (= var. 
de +kén-) : ep. c. 67. 

* Le type +kfl combine le mase. +ki (cf. 
c. 63; forme équivalant à +kin) avec la finale -l 
du fém. 

5 La forme kél Ni 33 est entourée par kèl, 
kél, kil; elle pourrait étre une var. de kil, 
mais sa voy. brève la rapproche de kin Ni 39 
(on a d'ailleurs kin à Ni 33, q. 1652, c. 67); 
si elle est authentique, elle représente p.-ê. 
un croisement entre le type en -n, avec voy. 
brève, et le type en A. 

a. Pour la q. 1481, on a aussi des traductions 
non littérales contenant un mot qui signifie 
‘combien "combien d'années as-tu (ou 
avez-vous) ? ̀ , "combien es-tu vieux ?^, "qu'es- 
tu vieux ?”, "quant ans as-tu ?"; ce dernier 
type est fréquent dans Lg et dans le n. de 
Lx. A ce sujet, voir un vol. ultérieur. 

B. Les types "quel áge est-ce que tu as ?" et 
"quel âge que tu as ?” ne couvrent pas tout à 
fait la méme aire que c. 68, «; les discordances 
qui apparaissent dans certains pts prouvent 
que les deux tournures se concurrencent. 
Localisations : "quel áge est-ce que..." Mo 1, 
20, 23, 42; Ch 33; Ni 107; Na 59, 69; Ph 54, 
69, 79, 81; D 80, 40, 132; Ma 53; B 22, 24- 
30; Ne 4, 14, 15, 23, 31, 33, 44-49, 60; Vi '1, 2, 
16, 18, 25, 37-46. | Add. : “combien” sk& 
"tu as d'années ?” Mo 37, “combien” 
$ kê... A 55. || "quel âge que...” No; 
To; Th 25; Ni 83; Ph 61, 84, 86; Ar 1-2; 
D 94, 110, 120, 123, 136; Ne 11, 20, 51, 63- 
69; Vi 13, 22, 27, '36, 43, 47. 

65. QUELLE. Adj. exclamatif fém., devant consonne. 

Q. G. 897 (Q. P. 4, 13) «Quelle sale bête !... >, etc. 1. 

+ ALF 1115. 

c. 63. 

Brux., Enq., n° 1:816. Cf. + Deux séries de types : 1° ceux qui ont 
une cons. finale | ou n, comme c. 64, et qui 





TOME 2. — NOTICES 65-66 

sont done des fém. normaux (4 et B; noter 

le type B. I. +cwéne, fém. de tcwin : c. 63, 

n. 6); 2? ceux qui n'ont pas de cons. finale et 
qui se confondent donc avec les masc. de la 
c. 63 (C). Le classement des deux séries est 
paralléle à celui des c. 64 et 63. 

On notera que les types sans cons. finale (C, 
notamment +ké), sont très fréquents (cp. 
c. 64). Le fait s'explique prob! en partie par 
le caractère affectif de la phrase. 

= A. 1. kéle : kél, kél To 58; A 2, 7: 
S 6; Ph 86; D 46; W '8, 10, 13, 35, '36, '52; 
H '28, 46, 50, '74; L. 1, 29, 39, 61-87, 101- 
116; Ve 81, 35, 38, 40, 41, 44, 47; My 1, 2; 

Ma 1, 12, 19, 24, 29; B 2, '8, 4, 5, 11; Vi 6. || 

+kéne : kén, kén Ni 11, "14 '24, 26, 39, "ee, 

85; Na 1, 49, 59, 79, 99, 101, 109-129, 135: 

D 7-81, 94 W 1, '8, '9, 10, 21, 30, '32, 35, 

'89, ‘42, '45, 59-66; H 1-27, 728, 37, 38, '39, 
'42, '45, 49-69; L 1-19, '82. 35, 48-113, 

116; Ve 1-26, 32-37, 39-47; My 1, 2; Ma 1- 

42, 46, 51; B 2, '3, 6, 9; Ne '22, '23, 24, 31. 

II. *keüle.. : kél To 48, 58, '71; A 28 | 
kèl To 1, 39. || *keule : kèl No 2, 3; To 1, 
39, 78 (kel), 94. 

III. +tcheúle... : ¿él A '10, 12, '18 | ¿él 
A "18 | ¿él No '5; A 12. || *tcheule : ¿el 
No 1; To 2-7, || +tcheune...: ¿En, čun To 24. || 

dén To 87. 
IV. *kéle : kèl No 2, 3; To 6, 13, 24, 48; 

Mo 87; S 6; Ar 2; Vi 25. 

= B. I. tcwène : kwèn Ve 37, 39. 
II. *kine : kin Ni '25, 39, 85, 107; Na 49, 

84; W 59, H 8; My 3-6; B 7, 9, 14. | *kine : 
kin, kén, kén, Ni 85, '102; Na 6, 19, '20, 22- 

30, 84, 107; Wa '32, '45; H 27. | +kène : 

kèn To 28, 48?. || +kòne... : kòn To 13; 

Ni 19, 20, 28; Na 22 | kén Ni 26. | *kéne : 

kën, kên To 73% Ni 2, '5, 6, '9, 11, 17-20, 
26, 28, 45, '62, 80, 93, /97, 98; Na 6; L 2 
(J. H.) | ken To 48 *; Ni 61. 

III. *kin.ne... : kên W '2, 59. || +kén.ne : 
kén Na 59. : e 

= C. I. *ké : ké, ké To 18, 28, 43, 58, 
"71; A 1, 87-50, 52, 60; Mo 1-79; S 1-87; 
Ch 4, 16, 27-72; Th '2, 5-82; Ni 1, 6, '10, 26, 
33, '62, 72, '74 (mais 1433 ké), 90, 93, 107, 
112; Na 44, 69, 109, 130, 135; Ph 6-86; Ar 1-2; 
D 38, 64-73, 84-186; H 69; Ve 38, 47; Ma 3, 
24, 35, 40-58; B 4-12, '14, 15-33; Ne 4-76; 
Vi '1, 2, 8, 18-18, '21, 22-27, 82, '34, 87-47. || 
+kiè... : kyè Vi 35 | kié Vi '36. 

II. kè, ké A 37. || *kén : ké Na 44, 69, 107. || 
+ki : ki Ch 26; Ni 33-38. 

III. “keti : kë, ka: No '5; To 18, 27, 58, 

94, 99; A 28, 55. || +tcheú... : £é No 1; To 2- 
7,87 | ¿@ To 27, 87 (ou ¿@). 

1 Autres q. consultées 1483 (1, 129) 
«Quelle chaleur l... >, 651 (1, 140) <... Quelle 

sale bruine! », 652 (1, 141) < Quelle brumel...», 
ete. 

? kèn To 28 et 48 parait être à kèl (A. IV) 
ce que kén est à kél. De méme, ken To 73 
et ken To 48 doivent, par leur voy. du moins, 
se rattacher à kel (4. IT); ils different done 
prob! des kn de Ni (= *quine, fém. de la 
forme nasale *quin). Le -n final de toutes les 
formes a peut-étre la méme origine (quinam ? 
cf. c. 63 et 64). 

66. LEQUEL. Pronom interrogatif. 

Q. G. 1652 (Q. P. 4, 154) «lequel (laquelle) des deux faut-il acheter ? ». 

€ BnuN. Eng. 1, n° 904. FEW 2, 1412a 

qualis et 1477 quinam. REM. Synt. 1, 
379-881. 

+ En principe, le pron. LEQUEL devrait se 
rendre par les f. del'adj. QUEL (c. 63) précédées 
de l'art. LE. Mais comme QUEL pronom est 

accentué, il a souvent une forme plus con- 
sistante : dans l'o. de Le, Pe. de Br et une 

grande partie de Nm, il est affecté du -k 

dit pronominal (cf. c. 8 UN, et surtout 49 
MIEN, 50 SIEN); à Po. et dans l'extrême s., il 

a un l final. Noter en outre *ewin Ve 85...; 
“kin en divers pts du domaine lg. de l'adj. 
+ké; les types +liské et -ék avec un s inter- 

calé entre l'art. et QuEL 1; enfin, les forma- 

tions complexes classées sous D. 
Le plus LESQUELS... manque dans le Q. 
La c. néglige complètement l'article 
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le tableau l'indique seul! lorsqu'il est remar- 
quable, c.-à-d. lorsqu'il a une autre f. que 
t. 1, c. 54. Il faut done suppléer "le devant 
toutes les f. du tableau, sauf devant ^liské, -k, 

et devant les types de D. 

= A. I. +ké : ké, ké A 87 (èl ké ou lu ~); 
Ch 27, 28, '36, 48, 68, '64; Th 5, 24, '32, 46, 

64, 72; Na 130; Ph 6, 15, 37-45, 54, 79, 84, 

86; D 46, 64, 101, 110, 120-136; W 30; H 46- 

50, 67, 68; L 1, 7-29, '32, 39, 43, 66, 94-116; 

Ve 1-8, 24 (li —)?, 26, 89-47; Ma 1-19, 24- 
53; B 2-6, 11, 12, 16-33; Ne 4-39, 48 (ké), 

44-51, 57 (ké), 60-76; Vi 2, 6. || *liské! : 
liské L 1 (plur. lèské), 14, '50, 66. 

IL *keü.. : ké To 58, 78 (ka), 94, 99; 
A 2, 28, '52, 55 (sans art.) | ké To 1, 13, 39. || 

“kun : kè To 28, 48; A '20, 28, 50 (li ~), 

60 (id.). 
HI. *tcheü... : édé, -é No 1 (èt ~), 2; 

To 37; À 12 | ¿@ No 8 (ét ~); To 2; 6 (lè ~), 
7 (BÉ ~), 27, 78. || *tchun : ë& To 24, 43; 

A. '18. 

= IV. +kél : kél A 1, 44; Mo 17-23, 41- 

58, 79; S 1-10, 18 (li ~), 19-87; Ch 4, 16; 
Th '2, 14, 25, 29, 72-82; Ni 1, 72, 112; Na 109; 

Vi ^1, 8-22, 27, '32, 87, 38, 48 (kèl), 46, 47; 
My 2 [7]. || kén D 34 *. || +keúl : kal To '71; 
A 7, 60 (li m); Mo 87 (sans art.) || +kièl...: 
kyèl Vi '84, 35 | kwiél [sic] Vi '86. || “kil : 
kil Ch 26; Ni 86, 381. || “kèl : kèl Mo 9, 64; 
Th 48, 58, 62; Vi 25. || kèl Mo 1. 

= B. I. +cwin... kwè Ve 85-89, 42; 

My 4 | -é My 1 (ky à la pause ou devant 
voy.). 

II. “kin... : kë Ve 40 (Francheville); My 4; 

B '8, 7 | ké (kè, à la pause ou devant voy.) 
Ve 81, 34 (li —) | kan L 2 | kèt L 4 | ké 
(li =; ké", à la pause ou devant voy.) Ve 32 š. 
|| +kén... : ké Th 54, 62; Ni 39; Ph 69 | ké" 
Ni 90. || tki: ki Ni 33 5. 

= C. +kink : kèk Ni 19, 20; W 3, '45, 
59. || *kék ” : kèk, -g Ch 33, 61; Ni 17, 26, 

93; Na 1, 79-101, 112-129, 135; Ph 16, 33, 

53, 61, 81; Ar 1-2; D 7-30, 36-40, 58, 68-96, 

110, 113; W 1, 10-21, '32, 85, '36, '39, '42, 

63, 66; H 1-27, '28, 37, 88, '39, 53, 69; L 45, 

61, '75, 85, 87; Ma 20; B 9, '14, 15. || *ké"k : 

ké'k, -g Ni 2, '5, 6, 28, 45, 80, '97, 98, 107; 

Na 6, 19, '20, 22, 23. || *kénk : kék, -g Ni 11, 

'25, 61, 85,, 107; Na 80-69, 107. || +liskék ! : 
liskék L 355, 61 (plur. lèskék). 

= D. I. *ké cieü, litt! ‘quel celui’ : ké 
syé Mo 20). 

II. +kini-onk..., litt! ‘quel un'? : kin ôk 

My 8, … dkk My 6. || "QUE... POUR UN"? : 
My 1 ku féát i akté po y òk dè dés | My 2 kès 
pò y o'k déi dés dé č [dois-je] akté | My 8 
kinòk dè diés fá zi akté; kè fa z ï akté pò 
òk; pò òk Ja z i akté plur. kè fāzi akté po 

t sè ou pò t sè fà zi akté ‘lesquels faut-il 
acheter ?” (¿po t sè = litt. ‘pour de ceux”). 

1 Pour le s de “liské..., qui fait difficulté, 

cf. REM., Siynt. 1, 379, n. 2. Le s existe aussi 

au plur. (DL 346 : liské m. sg.; léské m. pl.; 

liskél, -én f.. sg.; lèskél, -én f. pl.). 

2 A Ve 224, on a li ké alors que l'art. est 

normalt [u;; méme phénomène à Ve 32, 34 

(sous B. IL). A Ve 1, on a aussi +li qué, vli 

quéne (à côté de +lu ~) chez les auteurs du 

19% s. et même chez certains du 20? (commun. 

É. Legros). 
3 La fichie de Teng. donne li kén comme si 

cette f. valiait pour les deux genres; il s'agit 
prob! du fém. 

41 s'est rajouté à “ki, var. probable d'un 
type à voy.. nasale : c. 68, n. 6. 

5 Le classsement de ké Ve 32 sous B. IL et 

non sous Al. I, est justifié par la forme ké'y 
qu'on a à lia pause et par le fém. kén, c. 67. 

6 ki Ni 833 paraît être aussi une var. d'un 
type à voy.. nasale : ef. c. 68, n. 6 et a (QUEL 

+ cons. = ¿ké au méme pt) et c. 65, C. II 

(QUELLE = ki ib.). 

7 Dans le type +kék, on a toujours le -k 

pronominal., mais ké- doit être, dans certains 

pts, un ké dénasalisé (B. II) plutôt qu'un 
ké = qualis (A. I). 

8 Pour cette expr., qui est propre au malm. 
oriental et oui est parallèle à all. welch ein, 
nl. welk eent, cf. REM., Synt. 1, 389, n. 2. 

9 Pour la: locution "que... pour”, qui s'em- 

ploie dans ttoute la B. R., ainsi qu'en lorrain 

et en suisse: romand, et qui rappelle aussi all. 

was … für, ml. wat ... voor, cf. ib. 884-391. 

a. La trad. littérale semble être admissible 

partout. La périphrase EST-CE QUE et le 



relatif QUE apparaissent à lo. et au s. 
Localisations : 

"lequel des deux (è) s k il f. a..?" : A 87, 
44; Mo 1-17, 20 (ké syé s k ï fò pwèt), 23, 37; 
S 1, 6, 29, 37; Ch 4, 16; Th 5, 14, 25, 48-54; 
Ni 107; Ph 37, 42, 69, 79; D 68; B 22 (li 

_ TOME 2. — NOTICES 66-67 

ké s k i fà asté dè dé), 24; Ne 26, 49; Vi 22 
(lukél è s de dé k i...), 25, 47. || "leq. des deux 
k il f. a.” : No 1, 8; To 1-13, 27, 28, 39, 48, 
73, 78, 94; A 18, 50; Th 73; Ni 1, 33, 38, 39, 
61; Ph 61, 81-86; Ar 1-2; D 40, 120, 123, 136; 
Ne 63, 65; Vi 48. 

67. LAQ UELLE. Pronom interrogatif. 

Q. G. 1652 (Q. P. 4, 154) «lequel (laquelle) des deux... ? ». 

+ Pour FEW et Rem., Synt., cif. c. 66. 

+ Cp. c. 65 QUELLE et 66 LEQUEL. Comme 
au masc., les f. du pronom, qui sont accen- 
tuées, sont plus consistantes que celles de 
l'adj. (c. 65); mis à part le “che de No 2 
(D. 1D), il n'y a ici qu'un seul type: sans cons. 
finale, *ké (D. I), et ce type, qui esit identique 
au masc., n'est courant que dans la zone où 
l'art. fém. diffère du mase. (zone: de +la au 
s.-e.; la coïncidence des aires de +laké et de 
tla ‘la’ est presque complète : seule excep- 
tion, lakin B 24). 

Par rapport au pron. mase., lie fém. est 
parf. remarquable : aux mase. em -k corres- 
pondent génért des fém. en -n (B); on a +kénke 
aux deux genres a Na 69; noter en outre 
*ewine, tcwène B. I, et *Aióne B. MU. 

Suppléer lart. "la" comme aw masc. 
ef. c. 66 1. 

= A, 1, *kéle : kèl To 58; A 1, 37, 44; 
Mo 20, 41-44, 79; S 1, 6, 19, 31 -87; Ch 4, 

27, 28, 43, 63, “64; Th '2, 14, 24, :29, 46, 82: 
Ph 6, 37-61; Ar 1; D 84, 96, 101, 113, 120; 

H 37, 46, 50; L 1, 29, 61, 66, 106, H14; Ve 26, 

85, 40, 47; Ma 19, 24; B 2, 4, 6, 9, 15; Ne 16, 

32; Vi ‘1, 16, 22, 27, '82, 37, 38, 43-47. | 

tkére : kér Mo 582. | +kièle... : kiyèl Vi '34, 
85 | kwiél [sic] Vi ‘86. || *kéne : /kén Ch 61; 
Ni 90; Na 1, 79, 99, 101, 109-135; Ph 16, 33; 

D 7-30, 36-64, 72-81, 94; W 1, 10-35, ‘36, 
739, 63, 66; H 1-88, '39, 49, 58, 67, 68; L 1, 
4-19, '82, 43, 45, ‘75, 85-113, 116; Ve 1-8, 
24 (li —), 26, 81, 35, 39-41, 44, 47; My 2: 
Ma 1-12, 20, 29-51; B 12; Ne 4, 9. ||| +liskéle : 
liskél L 1, 35, 39, 61, 66. | +liskéme : liskén 
W '42; L 1, 14, 50. 

Il. *keüle : kél To 99; A '52, 55 (kal); 

Mo 37. | *keule : kèl To 39, 78 (kal), 94. || 
kë*n To 28. . Xm 

III. *tcheüle : ¿él A 12. | +tcheule : 
¿el To 6, 7 (GÉ ~); 27, 87, 78 («rare »). || 
*tcheune : dan To 48. | é&*n To 24. 

IV. +kèle : kèl To 48; Mo 64; Th 25, 43, 
58, 64, 73; Ph 15, 69 (kel) 81-86; Ar 2; 
D 110; Vi 8, 13, 18, 25. || ttchèle : & No 3 
(èt —). 

= B. I. *cwine : kwin My 1. || tcwène : 
kwèn Ve 87-89. 

II. *kine : kin Ni "25, 38, 39, 112; Na 44, 
49, 84, 107; Ma 58; B 8, 5, 7, 16 (lakin), 24. || 
+kine : kin, kên; kén Ch 33; Ni 20 (Arde- 
voor), 85, 107; Na 19, '20, 28, 30; W 3, 59; 
Ve 32 (li ~), 84 (id.) | ké*n Na 59 3. ||+kène : 
kèn A 28, 50, 60; Ch 72; L 2. || *küne : 
kùn, kén To 184 Ni 19, 61, 93; Na 22. || 
*kéne : kén Ni 2, '5, 6-17, 20-28, 45, 80, 
'97, 98; Na 6. 

III. “kile : kil Ch 26; Ni 36, 38. || “kiène 5: 
kyén 'Th 62. 

— C. *kénke : kék Na 69. 
— D. I. *ké : laké D 123-136; B 21-23, 

27-83; Ne 11-15, '28, 24-31, 33-51, 57 (-é), 
60-76; Vi 2, 6. 

II. *tcheá : ¿é No 2. 
- E. *ké ciène, litt* ‘quelle celle’ : ké 

syén Mo 20. || *kine-one, litt* 'quelle une' : 
kinon My 3, 6. || "QUE... POUR UNE”: mêmes 
localisations que pour le mase., e. 66, D, mais 
avec le fém., pò òn; noter pò òn fà z i akté 
My 3. 

1 Lacunes assez nombreuses : pour les pts 
en question, les fiches ne donnent qu'une 
forme; nous l'avons considérée comme repré- 
sentant le masc., mais elle doit génért valoir 
pour les deux genres. 
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(LA)QUELLE 
pronom interrogatif 

O *kéle 

Ò *kére 

q. “kièle 

O “kéne 

Ka ‘liskéle 

^X “liskéne 

*keüle 
*keule 

4 kòn 

*tcheüle 

*tcheule 

, tcheune 

A. ¿En 

— “kèle 

=y- *ichéle 

$ “cwine 

Š ‘cwène 

7m} “kine 
Ke Gd 

Z "kine 

Z: ke*n 

Z *kéne 

G *küne 

A *kéne 

Í ‘kile 
B “kiène 
` 

H “kénke 

“laké 

*tcheû 

“ké ciène 

tkine-one 

Limite nord de l’art. fém. ` 
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Pour un bon nombre de pts de: Br et Nm, 
les fiches donnent le fém. entre ;parenthèses 
et sans art. : l'enquéteur n'aura pas noté 
celui-ci parce qu'il était le méme «qu'au mase. 
L'art. ne peut manquer réellememt que là où 
il n'a pas été noté non plus au mase, : c. 66. 

? Substitution der à 1 à la finale. 
3 Nous classons cette forme: ici parce 

qu'elle est voisine de kin et qu'ielle lui res- 

semble fort; noter au surplus qu'un type kén, 
avec voy. nasale longue, fait complètement 
défaut (à moins que certains kén de 4. I 
n'en soient une altération : cf. e, 66, n. 7; 
voy. aussi +kénke Na 69). 

* Cf. c. 65, n. 2. 
* Le fém. kyèn, correspondant aux mase. 

ké, kél, est inattendu. 

68. QUI. P'ronom relatif et pronom interrogatif, 

A. 19 QUI relatif, sous sa forme pleine, 
devant cons. : q. 1958 (4, 280) «vous trou- 
verez bien quelqu'un qui vous conviendra », 
1465 (4, 118) «c'est elles qui wiendront », 
1466 (4, 119) «c'est nous qui ferons cela », 
764 (2, 49) «j'ai la tête qui tourne x, 1771 
(4, 183) «celui (ceux, celle, cellles) qui... »; 
à cette dernière q., le pron. QUr ffait souvent 
défaut dans les rép." =+ Génért tki, ki (ki 
To 6). En des pts isolés et dams la région 
Ni-Na-W-H, on a les types suiwants, dont 
la voy. est une var. de % : tki : ki, ké, kè 
No 3; To 28; Ni 20; Na 80, 59; Ph 16; W 3, 
85, '86; 66; H 21, 27, '28, '89; B 5. | +kè : 
kd, kè Ni 2, '5, 6-19, 26, 28, 45, 80, '97, 98. | 
ka Ni 61, 93. Le 1 et ses var. étantt des formes 
très répandues de la voy. caduque, qur se 
confond avec QUE dans une grande partie de 
la B. R., ou, plus précist, de la zone proprt 
wall. : cf, t. 1, 54 LE. Les deux pron. restent 
distincts dans l'aire de la voy. «cad. è (art. 
*él) et aussi, à l'e., dans celle de la. voy. cad. u 
(art. lu). — Aux q. 1465, 1466, 764, il y a 

«décumul » du relatif à l'extréme ouest : 
cf. a. — ALF 29, 679. BRUN., Emq., n° 1818. 
FEW 2, 1464. 

20 QUI devant voy. : q. 1480 (1, 208) 
«ceux qui ont fini leur journée sont con- 
tents », 1514 (3, 12) <... un homme qui était 
à moitié fou ». — Génért, le prom. se réduit 
à *k' par élision. Localisations des autres 
types d’après q. 1480 : “ki "ont" To 1, 27, 
37-48, 78; A 1-12, 28, 44, 52; Mo 9, 58; 

S 1 (ou k), 6-29, 36; Ch 4, 16; Th 62; Ni 1 
(ou k), 36, 72, '74, 90, Ph 61; Vi 35. | *ki-y- 
"ont" No 2, 8, '4, '5. || tki- “ont”, ky No 1; 
To 7, 18, 58, ‘71, 94, 99; A '18, '20; L 43 

(ou k); My 8. || Décumul à l'o. : eif. x. — A la 

q. 1514 (lac. nombreuses et, à lo, qui 
souvent devant cons.) localisations à peu 
prés semblables, sauf pour *ki- : ky No 2, 3; 

To 2-24, 58, '71, 73, 94, 99; A '18, '20, 28; 

Th 25, 46; Ph 81, 84; My 4. 

3» QUI apres voy. et devant cons. 
q. 1675 (5, 150) «c'est leur chien qui m'a 
mordu >. Pronom génért complet, mais l'éli- 
sion de la voy. (type lg. tc'è leti tehin x° 
m'a hagní), qui doit étre possible un peu par- 
tout, au moins dans la zone propr! wall, 
apparait aux pts suiv. : k Ni 2, '5, 28, 85, 
98; Na 1, 59, 79, 129; D 80, 58, 81; W 21, 
59; H 1, 21, 27, '28, '39, 49-53; Ma 2, 4, 12; 
B 11. 

a. Vers o., et surtout à l'extrême o., le 
relatif est souvent dédoublé en "que + pron. 
pers. il(s), elle(s)...”: phénomène dit «décumul » 
(REM., Synt. 8, 70-7). Q. 1465 «c'est elles 
qui viendront » = ... +k'èles "v. (parf. sing.)" 
A 7, '18, 50, '52, 60; Mo 20, 37; S 10. || Q. 1466 

«c'est nous qui ferons cela » = ... *ké nos 
"f. e.” A "18, '52 |... "k'on "fera c." A 12; 
... "kän ‘fera ei No 1; To 2, 6, 13, 78. 

Pour "on" = Nous, cf. c. 21. || Q. 764 «j'ai 
la tête qui tourne > =... +k'èle "t." No 1-2 
(... k èt turn); To 2-6 (id), 7 (... k èt turn 
ou ki turn), ‘71; A 18, '20, 37, 55. || Q. 1771 
«celui (ceux, celle, celles) qui... »: sèl la k èl 
vyé (vient) To 58; èl syèn k èl vi, lè syèn k èl 
vyènt ‘celle qui vient, celles...” A 37; sèl k èl 
‘celles qui” Mo 87. || Q. 1480 «ceux qui ont 
fini... > = Tk” il "ont f." A 37, 50, 55; Ni 83. || 
Q. 1514 <... un homme qui était... » = *k'il... 
A 87, 44 (ou ki). 
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pronom interrogatif 

(Qui est la?) 

zza "QUI EST^ O "QUI EST-CE QUA) EST^ 
+ kèla? ° kï s ki ë,... 

+ kèsi? “kig We 

| QUIQUOI)EST e “kie kè 
O QUEST oe pce 
= kis 

kës 

A "QUI C'EST" A "QUI C'EST QU(D EST” 

ba ki s QUE C'EST 

"QUI QUE C'EST” 
A xn A “QUI QUE C'EST QUO) EST" 

D ki š "QUE C'EST QUI EST` 
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B. QUI relatif à antécédent implicite 
q. 548 (2, 8) «qui a des lentes a des poux y. 
Les traductions de ce prov., dontt la syntaxe 
est plus ou moins figée, sont de types diffé- 
rents : "qui a...", “qui qui a... ,, "celui qui 
a...". Hl est probable que la forme de la q. a 
influencé les réponses. Sans nous attarder ici 
à ce cas, qui est trés particulier, notons que 
le relatif QUI, non précédé d'un antécédent, 
a souvent une voy. longue, comme le pronom 
interrogatif dont il va être questtion. 

B. 1° QUI interrogatif, dans l'interroga- 
tion indirecte: q. 1673 (4, 160) « on ne sait 
à qui se fier ». — ALF 1416 (qui veux-tu 
[que ce soit). BRUN., Eng, n° 1325. FEW 
2, 1464b. 

En fonction de sujet, QUI interr. est sou- 
vent accompagné de «est-ce quii » : ef. 20, 
A la q. 1673, QUI n'est pas sujet ett il apparait 
presque partout seul, sans la locution « est- 
ce... ». Il a génért la forme “ki, avec i long; 

il n'est “ki avec i bref, comme en fr., que 
dans la zone pic. et dans des poiints plus ou 
moins isolés. A l'extrême ouest, on a #chf, 
"icht. Noter la f. “chi isolée à A 7 et les quel- 
ques attestations du type “qui est-ce", 

= A. I. “ki: ki To 13, 78; A 2, 37; Mo 1, 

9, 28, 37, 58, 64; S 6; Ch 4, 27-33, 61-72; 
Th 14-16, 54, 72-82; Ni 1, 2, '5, 11, 20 (Ar- 

devoor), 26, 28, 38-61, 80, 85, 9:3, '97, 107, 

112; Na 1, 6, 30-112, 127-135; Ph 6-61, 79- 

86; D 7-25, 34-46, 68-81, 94, 101-136; W 1- 

10, 21-35, '36, '39, 66; H 8-38, '42, 46-68; 
L 1-116; Ve 1, 8-47; My 1, 3-6; Ma 1-53; 

B 2-12, 16-27, 30, 33; Ne 4, 9, 14-20, '23, 

26-33, 43, 44, 49, 51, 63, 69, 76; Vi 2, 13-25, 

85, '86 | ki To 94; S 36; Th '2; Nii 17, 20, 90; 
Ma 51; B 28; Ne 11, 24, 60; Vi 6, 37. 

II. *ki : ki To 39, 48, 58, '71; A 1, '20, 28, 
44, 50, '52, 60; Mo 20, 41-44, 79; S 1, 10-31, 
37; Ch 16, 26, 43; Th 5, 53, 62, 6:4; Ni 6, 19, 

33, 36, 72, 98; Na 19, '20, 22, 28, 116; Ar 1-2; 

D 84, 96; W 13 (a ki y is fu), 59, 63; H 1, 
2, '39; Ve 6; My 2; Ne 39, 47; Vi 1, 8, 38- 

AT. 

III. +tchi : 

čí To 28. 

IV. *tchi : 

é No 1-8; To 6, 7, 24, 73 | 

& To 2, 27, 87, 435 A 12, '18. 

V. "chi l: si A 7 (ó n sé nf a $i kòs first bi, 
J. H.). 

= B. 'Qu(1) EST-cE” : "on ne sait (plus)" 
«a tiésé s' fiyer » To 1, a kès ? ès fiyi Ne 65 3, 

1 Forme difficile (altérée de *tehi ?), non 
confirmée par q. 770 (ef. 29). 

2 kès = «qui est-ce > : cf. 20, 
3 Ajouter «a tyèch k in s fiyerwa bin 

co ?» To 99, interrogation directe. 

29 QUI interrogatif, dans l'interrogation 
directe : q. 770 (4, 85) «qui est là ?... ». — 
ALF 1416 (qui veux-tu). BRUN., Enq., 
n? 1325 (id.). FEW 2, 1464b. REM., Synt. 
1, 375-6 (pour k è si, 376, n. 1). 

Types variés : "qui est" est rare; en général, 
EST est remplacé par "est-ce" ou "c'est", 

d’où des formules complexes, dont la plus 
fréquente est "qu(i) (est-)ce guli) est". Dans 
Ve-My, k è si et k è la sont figés : on les em- 
ploie seulement pour appeler quand on entre 
dans une maison, dans un magasin (cf. n. 2). 
Entre ki, ki et è, il y a un y plus ou moins 
sensible, méme quand il n'est pas noté. 
ki (y) devant è, au début des rép., s'abrége 
volontiers en ki (y) et passe méme à ky 
(comme A, 29 : relatif); il est méme probable 
que, dans k ë s., k est partout élidé de ki, 
ou qu'il y a eu contraction 1. 

Il faut ajouter tlà à toutes les f. du tableau, 
sauf quand la rép. est visiblement donnée 
tout entière (point d'interrogation à la fin). 

= L. "qu(1) EST". a. ki è Mo 64; Ch 72; 
Ph 42; Ar 1; H 46, 68; L 29; Ve 1, 31-84; 

Ma 20; B 6, 15; Ne 4, 57 | kï ë A 1 | ki è S 10; 

Ch 27; Ni 6, 26, 28; Na '20; D 101; W 1; 

L 19; Ve 8 | ki y è Ph 45 | b. k è la ? S 13; 
Ni 90; Ve 31, 32, 37, 39, 42; My 1 |kèsi2? 

L 116; Ve 1, 32, 37-39; My 8 2. 
IL "Qui Qou(1) Est” : @ ki è To 27; 

či... A 12 | & ky e A ‘18 | & k è To 73 | ê... 
No 8; To 2, 7 (ét k é); A ‘10 | či k é No 1 |l 
ki kyè To 24 | ki k è D 128, 136. 

= III. “Qu(1) Esr-cg': kï ès L 4, '32 | 
kv... W 59 | ki è s, dò, la ? Ne 24 | ki è $ 
D 25, 84, 96 [ki ès? A 44 | ki y è Na 69; 

Ph 6; D 15; Ma 58 | ky ? s Mo 42; Ph 16; 

Ne 9 | ky è s, ô, la? Ch 68 | «tièche là ? » 
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To 99 || kis, 0, la P Ni 1 |kès Ni 112; Na 130; 
Ne 65, : 

IV. "Qui CEST” : ki s è Th 29, 46. 

V. "QUI QUE CEST. : di k $ é To 48. 
= VI. "Qu(1) (EsT-)ck Qu(1) EST” 3: ki è s ki 

è Vi 18, 35 |kt y ê s ki y ë A2 | ky ë $ ki yè 
No 2 | ky és ki è Ch 26 | tiès ki œ To 1 | 
& ies kt ë To T8 | tyè s k è À 60 || kk è s kè 
Mo 37; Ni 11 (ki y...) Na 30, 84, 109, 116; 
W 3, '8, 10, 21-85, '36, 66; L 1, 7, 39 (ki, 
es k e); Ve 6, 37, 39; My 1, 6 (kiy...): Ma 19 

(kt...), 24 (ki...) B11; Vi 16 (... e) | li è s kè 
Ch 28; Ni 19 (...es...), 80, ‘97, 98, “102; 
Na 6, 19, 22, 59, 79, 127; Ph 79 (....es...); 
D 7, 34, 88, 46, 64; W 13, ‘42; H 1, 37, ‘39; 

L 2, 66, 87, 113, 116; Ve 40, 44; Mia 2, 12, 

39; B 2, '3, 9; Ne 60; Vi '1, 37-46 | ki yès kè 
Ch 61 (ki); Th 54 (k;...); Na 49, 99 (k;...), 
101, 112 (k;...), 129; D 30, 40, 58, 68 (ik; yè...), 
81, 113; Ve 26, 35; Ma 46 (ki,...); B 16 (id.); 
Vi 2 | ky ès k è Ch ‘64 Ni 112; Na 107; 
135; Ph 15; D. 36, 72, 73; H 8-27, "28, “42, 

53, 69; L, 14, 48, 85, 114; Ve 39, 47; My 8, 4; 
Ma 1, 9, 29-36, 42; B 4, 7, 12; Vi 8, 18, 25, 

48-47 || k ès ki y è B 27 || kis ki 8? S 19; Th 72 
(.. ki yè) | kt s kí yè Ni 83, 36 (... kyè) | 
ki ski èS 6 |ki ski & A.'52 |kis ky e To 58, 
.. € À '20, 28 |ki$ky œ To '71 || *kfi-ç’ Ke: 
kis kè Mo 1-17, 41 (-é), 44; S 29, 36; Ch '54; 
Th '2, 62; Ni 20, 38, 39, 72, 90, 93; Na 1; 

Ph 37, 54, 81 (kt...); D 94, 110, 182; W '56 
L 45; Ma 40, 43, 51; B 21-24, 28-33; Ne 11-16, 

'22, "28, 24-51, 63, 69, 76; Vi 6, '21, 22, 27 | 
+ki-ç' k'è : kis k à Mo 20, 58; S 1, ar . 

87; Ch 4, 16; Th 24, 25, 43, 82; Ni 2, '5, 17, 

45, 61; Ph 53, 61, 86 3 || *k'è-ç' k'è : k ; s kè 
Ch 83, 48; Th 58, 64; Ni 85, 107; Na 23, 44; 
Ph 83, 69, 84; Ar 2; W 63; H 2, 38, 49, 50, 

67; L 1, 85, 61, 94-106; Ve 38, 41; My 2; 
Ma 8, 4; B 4, 5; Ne 65. 

VIL "qur d'asr QU(1) EST” : ki $ é ki è 
To 37 |...èk,è To 13 | ki s é ky é To 6 || ki 
s è k è Mo 79; S 37; Th 5, 14 (... s @...), 73. 

VIII. kis "QUE CEST? : ki s ké s ê A 7 | 
ki s kë $ ê A 55. 

IX. "qui QUE C'EST QU(1) EST” : ki k $ è ki y 
é To 28 | Gik se ky e A 18 | kï k s e 
D 120; Ne 20 | M k š ë k é To 94. 

X. ki $ "QUE CEST QUI EST 3 : ki £ kœ 

$ è ki yè To 484. 

1 Sans doute peut-on employer plusieurs f. 
aux mémes pts dans toutes les régions : 
ki ès là ? kiéskeéla?kiés..?kós...?Mya 
pourtant des aires nettes, celle de +ki-g Eé 
notamment; et c'est seulement aux abords 

de la France qu'on utilise "qui qui est", 
"qui c'est”, "qui que c'est”... (II, IV, V, 
VII, IX). 

2 Les formules k è si ? et k è la ? doivent 
être anciennes : l'adv. "ei n'a plus guère 
auj. le sens ‘ici’ que dans ce cas. Cf. DL 147, 
ci 4; Wisimus 82. 

3 On peut se demander si les divers types 
commençant par ki s k-, ki $ k- ne reposent 
pas simplement sur “qui - ce” plutôt que sur 
"qui est-ce" : FELLER, Notes 176. Cependant, 
une rép. comme ki s, ô, la ? Ni 1 (III), tradui- 
sant «qui est-ce là ? », me paraît bien être 
contractée de ki (è) s, ô, la ? Quant à +k'¿-@ 
kè, il coïncide formellement avec 'qu'est-ce 
que’ : n'y a-t-il pas eu confusion entre "qui 
est-ce" et "qu'est-ce" ? 

* Traductions détournées ou approxima- 
tives : "qu(i) est-ce quil y a ?” ki s ki da 
A 87, ki s k ila A 50. || "il y a, y a-t-il qn?" 
«ia quéquun ? » To 39 | i ña t i këk@ ? 
Th 72; n a t i n saki? L, 61. 

69. QUE (conj.) + TU. 

Q. G. 1616 (Q. P. 4, 150) «il faut que tu sois sage, que vous soyez sages »1. 

€ Pour QUE en général : ALF (cartes 
diverses). Brun., Enq., n°5 1310-13. 
FEW 2, 1464b (qui) et 1466a (qu ia). 

+ QUE (pron. relatif, conj., élément de 

«ne... que ») est génért constitué de k et de 
la voy. caduque locale; la f. +ki, avec i, 

apparait cependant en qqs pts inattendus 
(cf. x). Le groupe QUE TU est intéressant 
pour la phonétique syutaxique : bien que le 
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vouvoiement crée une vaste lacune, on 

constate que les deux types d'élision ‘que t”” 

et "qu' tu" occupent des aires nettement 
distinctes. Pour Tu, cf. c. 16. 

= I. "QUE 'T”". *ki t : ki t Ch 33, '36, 

61; Ni '25, 85; Na 1 (q. 1618; ki ti q. 1616), 49, 
69, 79, 84 (q. 1618; ki ti q. 1616), 99, 101, 
107-116, 129, 135; D 25, 38, (q. 1618; i fó t 
sën [?] q. 1616), 40, 72, 73, 94; W '82; Ne 14. || 
*ki t” : kit, ké t Ni 20; Na 19-23, 59; Ph 16; 
W 3. || *ké t' ? : kë t To 27, 28, 39, 94 (ke t), 

99, || *ke € : kè t To 24, 73; My 3; B 33; 

Ne 26, 76; Vi '1, 27, '86 (q. 1618), 38-47. || 
+ku t' : ku t Ne 15, 88, 39; Vi 13, 16 (q. 1618), 
18, 22. || *kü € : ké t To 13; Ni 61, 93; Na 6; 

Vi 6, 8 (q. 1618). || “ké € : ké t To 1, 48 
(ke t), 78 (id.) q. 1618; A 2; Ni 2, '5, 17, 19, 
26, 28, 45, 80, 98; D 186; Ne 43, 44. 

= II. fou’ TUN. *k' ti: k ti Ch 28, 72; 

Ni 107; Na ‘20, 127; Ph 15, 33, 42, 53 (mais 
k tu q. 1618); Ar 1-2; D 7, 15, 30-36, 46, 64, 
81, 84, 96, 113; W '8, 10-30, '39; H 46, 50, 

67, 68; L 1-14, 29, '82, 85-116; Ma 2, 3 
(q. 1618; k tu q. 1616), 4-29, 39 (mais k tò 
q. 1618); B 4, 7, 12, 15; Ne 4. || *k' ti : 
k tà, k té Na 80; W 1, 85, '36, 63, 66; H 1-37, 
38 (q. 1618; -æ q. 1616), '89. || *k' té? : 
k té No 8. || *k' té : Ch 4; Ni 90; Ph 61; 
B 38. || *k' tu : k tu To '71; A 60; Mo 1, 20, 

37, 58-79; Ch 48 (mais k ti q. 1618), '64; 
Th 24, 62, 72 (q. 1618); Na 130; Ph 6, 54, 
79-86; D 110, 120; L 19; Ve 1-8, 26-47; 
My 1, 2, 4 B 6, 9, 11; Ne 11, 16, 20, '23, 24, 
47, 49, 63, 65; Vi 2. || *k' tü : k tà, -& No 1; 
D 123; My 6; B 5; Ne 31. || Tk” tê: k te, -ë 

No 2; To 2 (q. 1618), 6, 7 (q. 1618); Ni 6; 

D 132; B 2, '3; Ne 82, 51, 57, 69. || *k' tou : 
k tu Mo 41-44. || *k' to : k tó D 58, 101; 
Ma 1, 35-53; B. 16-27, 30; Ne 9, '50. 

= III. "QUE vn +kè v’ : kè f To 87. || 
*QU' VOUS”. *k' vos : k vò (g vò) To 58; 
A 7-50, '52; Mo 17, 23; S 1-87; Ch 16-27, 
63; Th '2, 5, 14, 25, 29, 48 (q. 1618; kè vó 
q. 1616), 46-54, 72, 73 (g vo), 82; Ni 1, 11, 
38-88, 72, 90, 112; Na 44, 49; Ph 37, 45; 
D 68; W 59 (k vóz + voy.; H 58 (k vòz 
+ voy., q. 1618), 69; Ve 24. || *k' vous : 
k vu To 37; Th 64; Ne 60. || "QUE vovs'*: 
ki vò Ni 89; kë oó Ph 69. 

1 Dans "Vi, la f. qui rend sors commence 

souvent perar une voy. : ètis, a- Vi 1, 8, 16, 

22, 25, ‘836, 37, 38. Mais on donne parf., 

en méme temps, une f. en s- : sus Vi '1, 

88... On comble les lacunes à l'aide de q. 1618 
(4, 151) «cil faut que tu ailles [types “vasses, 
tvayes...] Hà-bas,... ». Cette q. fournit aussi 
ces var. ¡pour ‘que tu” (on néglige “que 

vous”) : ka t Na 127; D 7, 15, 36; Ne 4 | 

ké t Na 30) | ké t D 132; Ne 57 || k ti Na 107, 
109; D 94 | k tè My 3 | k té Ni 80; D 136. — 
Le QuE esit donné comme facultatif à Ve 37, 

39; il doit :s'omettre de méme en d'autres pts 

de l'Ardenine liég. : REM., Synt. 3, p. 138 sv. 

À la q. 16515 (4, 149) «il faut que j'aie son 

argent >, mêmes données pour Ve 37, 39, 

et, en outtre, absence de gur à Ph 53 et 

Th 73. 
2 Contræiremt à l'habitude, on sépare é de 

i, é, parce qu'il s'agit d'une var. de ë pic., et 

non de i. 
3 Bien que vous soit élidable comme TU 

dans une grrande partie de la B. R., il peut se 
eomporter autrement que TU lorsqu'il suit 
QUE. Danss le domaine lg., à Ve 89 p. ex. 
on a k tu, ‘mais ku f (ou k vò). 

4 Ce tyjpe, qui ne comporte aucune éli- 
sion, n'est. pas indiqué sur la carte. 

a. QUE. Les pts où, d’après la comparai- 
son avec tt. 1, c. 54 LE, QUE présente un 6 
inattendu, varient plus ou moins selon les q. : 
356 (1, 182) «... et vendre les deux [che- 
vaux] que j'ai achetés l'année dernière » 
(QUE est génért élidé en k, g) : ki B 5; Vi 43; — 
noter en ‘outre èk dans lè dé èk “j'ai...” 
To 73: Mo 20 (da). || 1852 (8, 160) < quest- 
ce que tu chipotes là? » : ki S 29; Th 62; 

Ni 107, 1112; Ne 11 | ki Ni 20 || 616 (4, 32) 
« que vouliez-vous que j'y fasse ? » : ki To 13, 

28; Ni 39,, 107, 112; Ve 24 (ku volé f ki gi 

fèk : noter ku... ki), 41 (ki les deux fois : 
ki... ki); B 2, '8, 6. || 1464 (7, 262) « c'est 

à elle que j'ai affaire » : ki S 19; Ni 28 [?], 

89, 107, 1112; Ve 26, 35; B 5, 28; Ne 11, 14 | 

ki Ni 20 ((Ardevoor); — noter ki Vi 18, èg 

Mo 64. || 651 (4, 140) <... il ne fait que 
bruiner > :: ki Ni 38, 61, 112; Ne 44 | ki Ch 4. 

|| Voy. ausssi e. 70 QUE interrogatif. 
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70. QUE. Pronom interrogatif. 

Q. G. 616 (Q. P. 4, 32) «que voulez-vous que jy fasse ? ai, 

€ Brun. Eng, ne 1811-12. 

1467 quid. 
FEW 3, 

* Au fr. que correspond, dans la plus 
grande partie du territoire, une forme du 
méme type, "que" (4), composée die k et de 
la voy. caduque locale. Mais, à l'o., on a sou- 
vent "quor” (tewè, tewa, teb... : B). Le type 
+ke, classé sous B, représente prob! QUOI 
dans une bonne partie de son domaine, mais 
il équivaut sûrement à QUE a My 82. Noter 
en outre des types complexes : "quoi que”, 
"quoi ce que”, etc.; ceux qui contiennent 
"est-ce", notamt "qu'est-ce que”, doivent être 
possibles un peu partout, du moins lorsqu'il 
y a insistance. 

La e. indique seulement les f. répondant à 
"que" et à “quoi”; elle néglige done les 
"... que”, ^... ce que”, "... est-ce que”, ete., des 
types complexes. 

. tki : ki Na 49, 84-101, 112-135; 
Ph 33, 42, 58; D 7-46, 64, 72-101, E13; W '8, 

'9, 10-30, ‘32, '39, '42, 59; H 8, 46-69; L 1- 

14, 29, '82, 35-116; Ve 26 (q. 600, ou ku), 
41; Ma 1-42, 51, 53; B 4-7, 12, '14, 15, '26; 

Ne 4*. || tki: ki, ké, ké Na 19, '20, 23, 30, 59; 
Ph 16; W 1, 85, 86, 63, 66; H 1, 2, 21, 27, 

'28, 37, 38, '89, '42. 

II. *ku : ku L 19; Ve 1-47; My 1, 2, 4 

B 6, 9, 11; Ne '23, 38, 49; Vi 2, 22, 25. || 
“kò : kù, ké Ni 93; My 6; B 5; Ne '22; Vi 6. 

HI. “ké : kæ, ké No 2; To 78, 94; Mo 41, 
64; Ni 80, 98; Na 6; Ne 82, 48, 57; Vi 27. 

IV. +K’ "voulez-vous... ?", avec élision du 
QUE initial : g To 6 | k To 43. 

= B. Ï. *cwé: kwè To 71; Ch 28-61; Th 24, 
"82, 53, 82; Ni 2, '5, 6, '9, 17, 20, '25, 26, 28, 

89-61, 80, 98, '97, 107, 112; Na 22, 28, 109, 

135; Ph 69, 86; H 8; Ma 51; B 21-28; Ne 9, 11, 
16, 24, 26. | tewè "que" : kwè k ,... g D 110-123, 
136. | *ewé "(est-)ce que” : kwè s ki (ku, kè) 
Ch 38, 63, '64; Ni 2, '5, 20, 45, 61, 112; Na 69, 

185; Ph 6, 54, 69, 79 (kwe...), 86; D 36; 

H 8; B 22, 24-33; Ne 14-16, 43. | kwè $ kè 
A 55 | kwè k sèk D 120. || tcwa... : kwa 

To 58 | kwa k To 78, 99; Ar 2; Ne 65 | kwa s ké 
(ki) To 1, 39, 58, 78; Ar 2 | kwa k sèk Ne 65 | 
k„ò g To 24 | kwó k $ é k To 39. 

II. *có : kó A 1-7, '20, 28, 37-50, '52, 60; 
Mo 9, 17, 37; S 1-10, 19 | kó k (ko) No 1, 2; 
To 6, 7, 13, 28, 73; A 1, 7, 37, 44, 60 | kó k 
To 2, 27 | kó s kë (kè) A 1, 2, '20, 50, '52, 
60; Mo 17; S 1-10, 19 | kò... A 44 | ké £ kè 
To 37,... kæ To 28 | kó s k A 37 (P. Ruelle) | 
kóséàk'To6|kósk'To13 | kó k $ è k No 1, 3; 
To 2 (... é k), 7 (id.), 27, 94 | kó... No 2 | 
kò... To 28 | ko... To 37 | kó k s è To 24, 
kò k $ è To 7 [sans que devant vous]. || 
tco : kò Ni 33 | kò kè To 24 | kó k To 7 | kò 
s ki S 1 | kò $ kè No 3 | kò $ k To 28. || *cou: 
ku S 18; Ni 33 | ku s ki Mo 9 | ... kè S 13; Ni 
33. || *coü : ka S 29 | kü s kè S 29; Ni 72. 

HI. *tcheu... : é& k To 13; A 12 | č& A 12 | 
¿ë No 8. || *tchun : ¿@ k A 12. || +tchèw : 
cèw, cèw k A 12. || +tcheú,... : éd, To 43 | 
CH, À '10 | de, éwè A 12 | & wè A 18 | 
Crwé A '18 |dwèk A 12 | ¿¿ué $ k A '18. 

IV. *ké?: kè To 2 (ké); Mo 1, 23, 42-58, 
79 (ou ké) S 81 (ke), 86, 37; Ch 4-27, 63, 
"64, 72; Th '2, 5, 14, 29-62, 72, 73; Ni 1, 11, 
19, 20, '25, 38, 85, 90, 98, ‘102; Na 1, 22, 44, 
69, 79, 107, 109; Ph 6, '11, 16, 54, 79, 81; 
D 38, 58, 101; W 3, 59; My 3; Ma 36, 40,48, 
46, '48; B 11, '14, 15, 16, '17, 83; Ne 26; 
Vi '1, 27, '36, 38 | kè ku Vi 18 3. 

V. *ké 3 : ké Mo 44 | ké ku Vi 18-18, '21, 
22 |... kè Vi 27 | kék ku Vi 18. 

= C. "QUEST CE QUE... (q. 616) 
k è s k i Ph 15, 42; Ar 1; D 68; Ma 19; B 23; 
Ne 11 | ... kë Ch 16; Th 25, 64; Ni 36, 90; 
Ph 37, 61, 84; Ne 76; Vi ‘82, 35, '36, 37, 43- 
47 | ... ku Ne 24, 39, 47, 60, 63; Vi 18, 25 | 
e ké Ne 31; Vi 8 |... ke Mo 37 |... kë Mo 42; 
D 132; Ne 32, 44,51, 69. || k è s kd s è g To 48. || 
Formes apocopées : e s kè Ne '48 | è s ku 
Ne 49 || s ? g Ne 20 || s kè Mo 20. 

VAR. et ADD. Q. 784 «que voulez-vous 
encore done, vous ? —... »: kès ki S 81, 86; 
Th '2; Na 1, 49; Ph 53; D 15, 30, 40, 84, 96; 
Ma 42; B 21, 27, 28 | ... kè Mo 64 (ou EG...) ; 
Th 43, 62-73; B 33; Vi '1, 38 | ... ku Ne '23, 



ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

A 

d À DRE. 
$ 37 T E : 28 

a 0, "o a X : 
a. 

50 

= d à 

a la 
Pe 
u 

geni pronom interrogati 

Mm cce 

D “exa... 

S kwò... 

M EE 
PRE. ol 
A 

ol NI 

o 
A Mis 

af! it} 
z 

A “có, kò... 

K co 

m ‘cou 

= “cou 

l *tcheu ... 

l “tehun 
KE 
| “tech 

*tcheü; ... 

VAE 
IK 

TOME 2 

CARTE 70 



TOME | NOTICES 70-71 

38 |... ké Ne '22 |... kë Mo 28; Ni 98 | k 
ke To ‘71. La trad. par "qu'est-ce qu 
revient plus souvent parce que la phrase 
la q. est insistante. : 

Q. 600 «que disions-nous Fo que dicie 
vous? — que disaient-ils ? » : 
complexes, le QUE étant rendu souvent de 
deux façons et méme parfois. de trois — 
types en ‘est-ce que" (*k'è-ç' k... tewè-ç k...) 
s'avancent vers le. 
et 129, D 15, 30 et. 64, Ma 1, 39, 40 et. 42, 
B 12 et 11; notons : kès ki sèk D 30 | skè 
A 87 | skè Th 5 | du k $ è k ë n déto To 28 ‘du 
[?] que c’est qu'on disait, c.-à-d. que nous 
disions ?'. | 

Q. 1852 «qu'est-ce que tu chipotes là ? » 
et 2086 «qu'est-ce qu'ils manigancent en- 
semble ? >. Le type "qu'est-ce que” doit être 
possible partout. Il est remarquable cepen- 
dant que, dans le n.-e., on réponde le plus 
souvent par “que” simple; on a “que”, au 
moins à une des deux q., à Na 99; D 88; 
Was H.; L...; Ve.; My.; Ma 1, 12, 24, 
29; B 5, 7; — en outre, q. 1852, on a "quoi" 
seul en divers pts de l'o. : kwè Th 24; Ni 17, 
26, 39, 61 | kwa To 58 | Eve, dw, A 12 | kó, 
kó A 1, 7, 87, 44, 60; S 1, 6, 19. Noter Jes var. 
et add. suivantes : (q. 1852) s ké Mo 87 | 
sèk sèk Ne 20. || (q. 2086) k è s ki sèk 
Ph 15 | k è s kè s è k Th 48, 64. 

1 Autres q. consultées 784 (6, 187) 
«que voulez-vous encore donc, vous ? —... »; 
600 (4, 28) «que disions-nous ? — que disiez- 
vous? — que disaient-ils ? >, 1852 (8, 160) 
«qu'est-ce que tu chipotes là? », 2086 (8, 
271) «qu'est-ce qu’ils manigancent ensem- 
ble? ». Le tableau combine les données de 
ces diverses q., sauf pour le type C. La c. 
signale les var. dans la mesure du possible. 

2 "ké peut équivaloir à QUE lorsqu'il a la 
méme voy. eaduque que LE, t. 1, c. 54. Il 
a cette voy. à My 3, à B 33, dans Vi, et à 

donnée très 

, jusqu'à w 21, Na 49 
chose” : 

Po»; mais il existe dans divers pts de Br, 

Nm et Lx, et méme de W, où la voy. cad. 
estt i, i, ê... On peut donc supposer, dés lors, 

que, dans une partie de son domaine, il est 
“ume var. du type “quoi”, cwè; la supposition 
estt d'ailleurs confirmée par des faits : +kè 
estt attesté avec la valeur de quor dans les 
diet. du Centre et de Nivelles; en outre, 
dams le Br or. et une grande partie du Hn, 
on: a la f. ké dans "sai(t)-quoi” == ‘quelque 

type tsakè (cf. REM., Synt. 1, 294-6, 
e. 18); de même, approximativement, dans 
POIURQUOI : type “pou(r)kè. Dans Br or., 
Nm et Lx sept., +kë coïncide avec les types 
Ysacwè, “pocwè. D’après les localisations, il 
n'y a guère qu'à My 3 que +kè représente 
certainement QUE : en ce pt, LE = Hè et 
QU'ELQUE CHOSE == tone sacwè; cf. n. 3 ci- 
dessous. Il est dommage que quor manque 
dams le Q.; aux f. données ici, on ajoutera 
cellles que donneront, dans d'autres vol., 
les: notices QUELQUE CHOSE et POURQUOI; le 
mot est *cwé dans la zone liég. (DL 190) et à 
Namur (PirsouL 269). 

2 "ké, avec é long, doit répondre au fr. 
quoi. Si les *ké de Vi ont la voy. cad., ils 
dififèrent done de +ké. Noter qu'à Vi 13, on a 
relevé ké ku et kè ku. 

# La décomposition de kèsk- fait difficulté 
là oü ké seul équivaut au fr. quoi : faut-il 
interpréter kè s k = ‘quoi ce qu(e)” ou 
kès k = 'qu'est-ce qu(e)', comme en fr. ? 

a. SYNT. Selon q. 616, après les f. simples, 
nom seult après celles du type "que”, mais 
aussi après celles du type "quoi? (tcwè, - 
"eg, *coü, *tcheu, +kè), il y a génért inversion 
du pron. sujet : "que (quoi) voulez-vous... ?^ 
(miais vous fait défaut dans une vaste ré- 
gion : cf. c. 101). Aprés les locutions en 
"quie" ou en ‘est-ce que”, le sujet reste avant 
le verbe : “... vous voulez... 1^. 

71. ET. Conj. de coordination. 

Q. G. 856 (Q. P. 1, 182) «je vais acheter deux chevaux à la foire 
et vendre les deux que j'ai achetés l'année dernière », etc. 1. 

+ ALF 1858, 88... 

248a. 

(génért é !). FEW 8 * Le fr. et, lat. et, semble avoir par- 
tout un correspondant du méme type (*ét en 
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général, *ét à l'extréme-o. : q. 1488 <... une 
heure et demie » 1; mais, dans la zone pic., 
des formes *éy et *yél, avec y de liaison 
devant et aprés voy., ont donné um type dis- 
syllabique tèyè(t), où la conj. figure deux 

fois. 

= A. “èt, è, partout prob!, sauf aux pts 
suiv. (et parf. à certaines q. seul!) :: e Ph 79. | 
+8t, ë A '18; Vi 18. || *ét : é (£) No 1-8...; 
To 1-13, 27, 28, 73, 94, 99; A 12, 60; Ni 38; 

D 132; Vi 18; — ajouter «et » [= é?] To 87, 
39 | e No 1, 8; To 6, 7, 78, 78, 94; A 12. || 
+êt : ë To /51; A '18, 55; Mo 41. 

= B. I. tèy...? : èy To 6, 48; A 55, 60; 
Mo 1, 20, 23, 64; S 31; Ch 4-26; Th '2, 14, 

24, 29-54, 64, 73; Ni 1, 33, 38 (2,), 39, 61, 
72; Ph 69, 84 (2,) | éy Ph 54. 

TI. *yét? : yè Mo 9; S 1, 19, 29; Ch A, 
26; Ni 1, 33, 36, 38, 72 | „è S 19 (q. 1489 2 
pêy „è...). 

III. +eyet... : èyè To 48; A 55; Mo 1-87, 
42-79; S 1, 10-37; Ch 4-27, 43, ':54, 61, 68, 

'64, 72; Th '2, 14-64, 73; Ni 1, 33-39, 90, 

107, 112; Ph 37, 45, 69 | -e Ni '74 | -é To '57; 

A 44, 55 («eyé »), '57, 60; Th "2, 5 | éyé 

To 99; Mo 42, 58, 79 | «eye » To 58 | éyé 
Th 46; Ph 6 | £ To 48 |iyè Th 14 ((q. 1954) 3 | 
dyè, a- Mo 37 | éy& To '71; Mo 17 | -æ To '50 | 
dye Mo 41, 44 3. 

1 Autres q. consultées : q. 14888 (1, 206) 
«..; une heure et demie » (partout “et”; à 

lo., souvent graphie «ef », sans avccent); 401 

(2, 5) «ils s'entendent comme chien et 
chat », 7 (2, 39) «et m'a fait saigner du nez > 
[suite de q. 6 (2, 88) «une branche pourrie 
m'est tombée sur la figure »], 7778 (4, 42) 
«il tomba de l'échelle ef se tua met », 1954 

(4, 226) «tu aurais dû te taire et nee pas rester 
en arriere », 1956 (4, 298) «...mous avons 

été riches et heureux », 388 (5, 65) «ila 

fallu qu'on l'abatte et qu'on l'enterre », 1061 
(2, 20) « prenez une chaise et asseyez-vous », 
etc. : 

2 èy se trouve génért devant voy., mais pas 
toujours (ainsi. A 55, q. 888). — yè vient 
génért après une cons., mais son y- doit être 
originellt un son de liaison entre une voy. 
finale et à; voy. ces rép. de la q. 401 : 

F... comme” ka yè ét Mo 9, či yè cà Ni 36, 

C yè ča Ni 72, et aussi & z è ka Mo 23; noter 
en outre, pour èy, "... comme" ë dé èyè ča 
Ni 38. 

3 On a souvent deux f. et parf. trois, 
au méme pt : To 27 é, è; A 18è, à, & Ch 26 
è, èy, èyè...; S 19 è, yè, èyè... (ces deux der- 
niers cas doivent être fréquents)". A la q. 7 
(2, 39) «et m'a fait saigner... », là rép. 

commence parf. par i (To 48; A 37); on peut 
penser que le témoin a traduit «il m'a f. s. >, 
alors que la q. 7 continue la q. 6 (2, 88) : 
cf. n. 1; cependant, ET a parfois la forme i; 

ainsi à Orcq To 55, d’après J.-Y. PoNETTE, 
Le vocab. de l'agric. à Orcq, mém. de lic. 
inédit, Liège, 1957, p. 80 : tin fèt dés roles i 

in lès sake su P fyin ‘on fait des rouleaux 
[avec la litière] et on les tire sur le fumier’; 
p. 112 : ... ti in fèt dès p'tits mèonts '... et 
on fait des petits tas”; voy. aussi Ui initial de 
iyè à Th 14. 

a. ET SI. Au lieu du simple “et”, on a "et 
si” (lat. et + sic), rarement “si” sans 
"et^, au n.-e. surtout, pour marquer un 

renchérissement et particult entre deux im- 
pératifs : DL 591, si 4; Rem., Synt. 3, 19-37. 

A. Entre deux impér. : q. 1061 (2, 20) 
«prenez une chaise et asseyez-vous » (lg. 
ét si v's-assiez), 1299 (7, 198) «entrez et 
débarrassez-vous » : tèt si (si su, Sè.....) 

Ni 6; Na 30; Ph 61; D 25, 64; W 63, 66; 

H 2, 27, '28, 87, 38, 49, 53, 69; L 1, 4, 7, 

43, '50, 66-87, 106, 118, 116; Ve 1, 8, 24, 

32-47; My 1, 2, 3 (è ssè vz asyé), 4, 6; Ma 2, 8, 

12, 20, 29, 39, 58; B 2, '3, 4-12, 16; Ne 14, 

15; Vi 8, 37. || fèt zi, è zi W '8, '9, 10, '39; 
L 1, 45. || *si L 4, 32. Add. : asité f è sé f 
tezó Ni 19 'asseyez-vous et taisez-vous’. 
La tournure "et asseyez-vous' (sans "si", 
comme en fr., est possible partout. 

B. Dans les autres cas, “et si' apparait 
beaucoup plus rarement. Q. 386 (5, 64) 

«notre porc tousse et ne mange plus» : 

"éi si (su...) m" magne(-t-i) pus L 66, 106; 
Ve 37, 89, 42; My 1, 6 Ma 12; B 6 |èzin 

maï t i pu L 1. Q. 778 (cf. n. 1) <... et se 
tua net»: è su s twa Ve 89; ... towa Ve 44; 

è sŒ s twa My 6. 
Le type 'et si" est attesté dans diverses 
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TOME 2. — NOTICES 71-72 

trad. de la Parab. de l'Enf. prod.; l'aire que 
ces attestations permettent d'esquisser cor- 
respond en gros à celle de notre carte; seul le 
pt Ph 21 Walcourt (verset 22) déborde 
assez nettement notre zone vers l'ouest. 

B. NI : q. 1458 (4, 114) «je ne pouvais ni 
avancer ni reculer». En général “+ni”. 

Var. de i : ni, né, né Na 19, '20, 22, 23, 59; 

Ph 16; W '36, 63, 66; H 1, 21, 37, 38 | né 
Ni 61, 93 | né! Ni 11, 80, '97; Na 6. Noter 
“nè, né Ni 85; Na 30; W 85; H 27; L 45 

(dans une note complém. : ô z ï pu alé sè 
papi né réf ‘on peut y aller sans papier ni 
rien”); Ve 89; — ce type, qui est arch. à 
Liége, doit encore exister en d'autres pts : 

DFL 325; Rem., Synt. 3, 37-40. En outre, 

“ni, ni S 6, Ni 20 (Ardevoor : ... ni, avósé 

ni réskélé) | +gni, o W 3 | fie Mo 41 (dé n 
puvó n [noter l'élision] aváse Ge rkule, 42 
(dé n savó fie a. fie r.); — dans toutes les formes 
en -¿ et en ñ-, intervention probable de 
"nient" = ‘pas’ (négation); ñi W 3 = nï 
Ni 20 (Ard.), avec n palatalisé devant 4 Le 
premier xr manque souvent dans les rép. Pour 
"nient^, cf. c. 75. ̀  

1 La f. né ne couvre pas l'aire normale de e 
en Br. or. : on a ni à Ni '5, 6, 19, 26, 28, 45, 
98, oà l'on attendrait né. Discordances ana- 

logues pour nj dans Na, W et H. Cf. t. 1, 
c. 54 LE. 

72. OU. Conj. de coordination. 

Q. G. 1611 (Q. P. 4, 148) «il faut que vous disiez tout de suite oui ou non y, etc. 1, 

* ALF 19, 

n? 1121. 

186a. 

470, 598. BRUN, Eng. 
REM., Synt. 3, p. 40-42. FEW 1, 

€ Au fr. ou, lat. aut, correspond génért 
tou. Dans trois aires séparées et probt de 
formation indépendante, dont la plus vaste 
se trouve au sud (D, Ne...), on a tu, +&; 

ce type est vraisemblt issu de *ou. Un type *o, 
qui pourrait représenter un stade antérieur 
à *ou, apparait en trois pts séparés, mais il ne 
semble attesté d'une facon certaine qu'une 
seule fois (Ph 79, q. 1820). Précédés d'un y, 
tou et tu ont donné les types +you et tyu 2, 
La loc. "ou bien”, qui existe assurémt par- 
tout, comme ‘ou' lui-même, concurrence 

fortement celui-ci à l’ouest 3. 

= A. I. touf: u No 1-3; To 27, 87, 39, 

48, 58, 78; A 1, 12, ‘20, 55, 60; Mo 1, 20- 
41, 58-79; S 1, 10, 29; Ch 4, 27-38, 61-72; 

Th 24-82; Ni 6, 11, 17-20, 28, 61, 72, 85-112; 

Na 1-135; Ph 6, 15, 16 (4), 88-86; Ar 1; 

D 7-84, 96, 101, 113, 186; W 1-66...; H 1-69...; 

L 1-116..; Ve 1-8, 26-47; My 1-6; Ma 1-53; 

B 2-27, 30; Ne 9, 16, ‘23, 26, 31, 49, 60-69; 
Vi 2-16, 22-47. || +oû : ü, % Vi 18. || “you 2 : 
yu Ni 6 (q. 1820 tyès yu lèt ‘tête ou lettre”). 

IL. +u : w A 2, 7, 18, 28, 152; Ni 2, '5, 6, 

26, 45, 80; Na 6; Ar 2; B 28, 33; Ne 4, 11-15, 

20, '22, '23, 24, 31-83, 48-47, 51, 57, 76. || 
+Ô : à Ni 11, '25, 39; D 94, 110, 120-132; 

Ne 26, 39, 44, 49, 63. || tyu ? : yu Ni 2 (q. 
1817...), '5 (q. 1958...), 6 (q. 1817, 1820) 5 
Ar 2 (q. 1817, 1953). 

III. to : ò Ph 79 (q. 1820, J. H.) L 2 

(q. 1611) 5. 
= B. "OU BIEN" *. I. fou “BIEN” 

u bè To 1, 2 (-2%), 6-24, 28, 48, 78 (q. 1953, 
1820) 1, 94 |u be Mo 42 Ju bé A 44 | ubé To "71; 
A 50 |w bé S 31 |u bé" Ch '36, 43 |u bé To 99 
u bé Ve 24 | u bi S 36, 37; Ch 16, 26; Th 5, 

14 Ju bi S 6; Ni 1, 86 | à bi S 13 | ü bi Mo 9; 
S 19; Th '2 |u bi A 87; Mo 17, 44; Ni 33, 38. | 
“oti "b." : a bë To 78 (q. 1817) °. 

IL. tu "BIEN? : u bé To 99 (q. 1817) | u 
bé A '18, 55 (q. 1817) | u bë D 136 (q. 2083). | 
+Ô "b." : à bé Ni 89. 

III. to “BIEN”: 0 bi [?] S 13 (q. 1953) 6. || +ô 
"b." : ó bë To 78 (q. 1611) 6. 

! Autres q.. consultées 1817 (4, 190) 

«est-ce à vous ou à lui, ce báton ?... », 1958 
(4, 225) «voulez-vous que j'y aille ou que 
j'y envoie qn ? », 2083 (4, 249) «... — veuille 
ou non, cela se fera! » (nombreuses lac.), 

832 (6, 202) «faire deux ou trois gaufres » 

(ou manque souvent), 1820 (8, 147) «pile 
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ou face!» (l'expr. franç. se subsititue parf. 
à la forme locale traditionnelle : cf. n. 4). 
Tableau et c. d'après q. 1611; on ajjoute, mais 
sans indiquer chaque fois le n° des q., les 
var. et compléments relatifs aux types autres 
que tou et tou “bien”; les types “you, tyu, to 
et *o “bien” n'apparaissent pas q. 1611. 

? Bien qu'il vienne parf. après cons. (tyès 
yu ou yu lèt Ni 6, q. 1820), le y- doit être 
originellt un son de liaison après voy. : cp. 
tyèt, c. 71 Er. Il pourrait aussi, dains yu tout 
au moins, provenir de OÙ, adv., qui est yus 
à Ni 2, 5 et D 94; pour une imterférence 
analogue entre ou et où dans les Ard., cf. 
Brux., Eng. 2, 106-7 : type èyw au même 
point (13) pour les deux mots. 

3 L'emploi de "ou bien” varie d’après les 
q; il est surtout fréquent à q. 1953 « vou- 
lez-vous que... ou que..? ».(D 40, 84, 96; 
H 69; L 35; Ve 44; My 2, 4; B 33; Ne 39, 51), 

73. MAIS. Conj. 

Q. G. 378 (Q. P. 4, 12) «..., mais 

* ALF 799 et 1852 (voy. n. 7). 
29. Brun. Enq., n? 949, 

p. 42-4 (c. 4). 

FEW 6, 
REM., Synt. 8, 

+ Outre les types “mais” (mée, *més, 
+més...), 'mwés et +más (gaumais), qui pro- 
cedent normal! du lat. magis (ef. t. 1, 
e. 57 MAÎTRE), on a, dans tout le n.-e., un 

type ‘mins, avec des var., qui résulte de la 
nasalisation secondaire de è par infl. de m 
initial. Comp. le traitement de magis > 
lg. "máy... au sens de ‘jamais’: t. 3, notice 164. 

Var. trés nombreuses : le tinnbre et la 
longueur du type “mais” changent beaucoup 
dans les notations, p.-ê. dans l’usage 1. Le 
tableau et la e. sont fondés sur la q. 378; 
parmi les var., ils retiennent seulement les 
compléments relatifs a “mins... et à +más, 
et le type isolé “mwés Ne 57 que la q. de 
base ne révèle pas; le n° de la q. n’est indiqué 
qu'exceptionnellement. On notera que *més, 
avec voy. brève, est plus répandu qu'on ne 
l'indique ci-dessous : il apparait en divers 
autres pts de la zone de *més (més), surtout 

à l'o. (cf. n. 4). 

_ TOME 2. — NOTICES 72-73 201 

oü il est plus nettement disjonctif. Les q. 
consultées révèlent "ou bien" à l'exclusion 
de “ou” en divers points de Hn et Br (To 7; 
A 50; S 36; Ch 16, 26; Th 5); mais “ou” doit 
être connu partout. Pour BIEN, cf. t. 1, c. 3. 

* Le type tou apparaît en divers pts des 
aires +u..., à deux q. ou à une seule : A 2, 
7 (q. 1817 u bi), '18 (q. 832), 28 (q. 2083); 
Ni 39 (q. 1820), 45 (id.), 80; D 120 (q. 1820 : 
pil w fas; autrefois, des & pil); Ne 47 (q. 882), 
49 (q. 1820), 63 (id.). Usage flottant ou gal- 
licisme occasionnel ? 

5 A Ni 6, q. 1817, trois var. : 
(u, w) da lê. > >>> 

$ Les f. ò de L 2 et S 13 sont douteuses : à 
L 2, toutes les autres q. donnent ar à Š 13, 
ò est p.-ê. une notation erronée de di qu'on a 
q. 1611 (cf. B. I). Quant aux trois var. de 
To 78 (u be, ŭ..., 6...), elles représentent probt 
deux formes : w et à [?]. 

… da vò yu 

de coordination. 

il est encore trop faible », etc. !. 

= A. T. *més? : mé No 3; To 2, 24, 28; 
A 55; Mo 9; S 29, 86; Ch '64, 72; Th 25, 29, 
54, 72, 78; Ni 1, 26, 61, 72; Na 127, 130; 

Ph 61; D 7, 25, 46, 68, 81, 101, 136; L 4, 

19, 61, 101, 114; Ve 1, 8-31, 34, 40; My 2; 

Ma 35, 36, 42, 46, 51; B 21, 28, 27, 28, 33; 
Ne 4, 11-16, 24-43, 47-51, 60, 63; Vi 6-18, 

'21, 25, 87, 43-47 | mé To 6; Ne 9 ?. || *més : 
më Ch 26 (plusieurs q., mais me q. 378); Ve 6; 
B 16, 22, 80 *. 

II. “mès : mé No 1, 2; To 1, 27, 37-58, 99; 

A 2-12, '18, '20, 28, 87-50, 60; Mo 1, 17, 20, 

97, 44, 64; S 1-19, 37; Ch 4, 16, 27; Th 43, 

62; Ni 36; Na 59; Ph 6, 53, 86; H 69; Ve '36, 

37-39, 40 (Francheville); My 1, 3-6; Ma 39; 
B 12; Ne 574 

ITI. *més... : mé, mé To 13; S 31; Ch 63; 
Th 5-24, 46, 53, 64, 82; Na 49, 79, 99, 112; 

Ph 38-45, 54, 69-84; Ar 1-2; D 36, '38, 58, 

72, 73, 84-96, 110-132; Ma 1, 40, 43, 58; 

B 24; Ne 20, 44, 65, 69 [mé(z)] 5; Vi 2, 18, 
'82 | mé To 73; Mo 79; Ni 28; Na 185; Ph '11, 
15, 16 | mé To 7; Vi 43 | me To 78, 94; Mo 23, 
58 

IV. “mès : mé A 1, ‘18, ‘18; Mo 41. 
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V. *mwés : mwé Ne 57 (q. 1377, ou mê; 
~ nò, ~ syè q. 599). 

= VI. *mins : mé, mé Ch 28 (mé*), 38, 
'36, 48, '54, 61; Ni 2, '5, 6-20, '25, 28, 33, 
38-45, 80-93, '97, 98, '102, 107, 112; Na 1-19, 
'20, 22-44, 69, 84, 101-109, 116, 129, 135; 
D 15, 30, 34, 40, 64; W 1-66...; H 1, 2, '20, 
21-68...; L 1, 2, 7, 14, '16, 29, '32, 85-45, 
'50, '75 (mé"), 66-87, 106-113, 116; Ve '15, 
35, 40-47; Ma 2-29; B 2, 8, 4-11, '14, 15. — 
Add. : To 7 (mé*), 78 (id.); A 87: S 19; Ch 28; 
Th 24; Ni 26, 61; Na 59, 79, 99; Ph 58; 
D 7, 38, 123 [?]; H 8, '39; L 19 (q. 1737), 94, 
101, 114; Ve 26, 38, 39; My 3; Ma 1, 40, 43; 
B 12, 27, 80; Ne 20 [?], 26 [?], 69 [?]; Vi 18 [?], 
47 (mé nòn q. 793)9. || +mè's... : D 40; 
mè" L 94 | méin Ve 32 (mé devant cons.). | 
Add. : mé" L 19; Ve 6; My 6; Ne 26 | më" 
L 66; My 2 (~ nèni, mè siya) | mè"* ou 
mè" Mo 42. 

= B. *más : ma Ne 76; Vi '1, 16, 22, 27, 
"82, '34, 35, '36, 38, 46 (arch.). — Add. : 
Vi 47 (q. 274, 599)7. 

! Autres q. consultées : 274 (2, 2) «..., mais 
l'avoine n'est pas encore müre », 1377 (2, 234) 
«... mais je ne sais pas nager », 793 (4, 46) 
«mais non, elle est assise », 1737 (4, 179) 
«mais je Pai retenu >, 1841 (4, 195) « ..., mais 
vous ne pütes », 1849 (4, 201) «..., mais il 
ne vaut pas le mien », 599 (4, 26) <... 
mais non! — mais sil», 1974 (4, 237) 
« ..., mais il ne le put », 292 (1, 125) e pourvu 
= "mais'] qu'il fasse beau ! >. 
Var. nombreuses : le timbre et la longueur 

de e échappent aisément parce que le mot est 
atone ou parce que le débit est rapide; mais 
souvent les formes doubles ou multiples 
doivent être authentiques (ainsi mê, më et 
mé Ve 40). On néglige les var. des types 4. I- 

74. POUR. 

+ ALF 1307, 248, 1075, ete. BRUN., 
Eng., n? 1264. Rem. Synt. 2, p. 868-6. 
FEW 9, 399b. Cf. c. 6-7 (PAR). 

A. Devant consonne : q. 1847 (4, 200) 
«tant pis pour toi... », 1598 (4 142) «chacun 
pour soi x; (trad. "pour lui”); 228 (1, 179) 
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111 (pour II, voy. pourtant n. 4); on a parf. 
ces trois types aux mémes pts : mé, mó, mé 
Th 53, Ph 42, B 24. Noter que *mins et 
*más sont souvent concurrencés par l'un 
d'eux : au lieu de mé, on a parf. mé Ch 61; 
Ni 28, 39; Na 1, 129; D 80; W 10; L 7, 35; 
Ve 35; B 2, 8, 15; Ne 40 | mè Ni 83 | me Ni 20 
(Ardevoor, ou mè); B 7 | mè L 2; Ve 40, 
42; B 11 | mé Na 116; — au lieu de má, on 
a parf. mé Vi '1, 16, 22, 27, 38. La f. franc, 
prononcée diversement, doit être possible un 
peu partout. j 

2 Add. : më My 8 (q. 1377). Dans Ve-My, 
më peut être souvent un më dénasalisé (cf. t. 1, 
C. 27 DENT et 39 FAIM); la f. mé Ve 82 (q. 274, 
1377, 292) est certainement dans le cas (cf. 
t. 1, c. 27). 

3 Add. : më Ni 19, 61; H 69; B 28, 27. 
En divers pts (Ve 6; B... ?), më pourrait être 
une notation de më, më, avec è nasal très 
ouvert. À B 2 et '3, où la nasalisation est 
toujours nette, mëi (q. 274) est certaint 
pour më. 

4 Add. : mé No 3; To 2-24, 28, 78, 94; 

A 55; Mo 9, 23; S 29; Ch 72; Th 14, 25, 29, 

53, 54, 64-82; Ph 42, 54, 81, 84; D 7, 68, 
110-120; My 1, 2; B 24; Ne 49, 69; Vi 13, 18, 

25. Comme më (n. 2), m? pourrait, dans cer- 
tains pts, procéder de mé. 

5 Le z final devant voy. n'apparait qu'une 
autre fois, à S 13 : mèz ï n vó ni l mi q. 1849. 

€ Aux pts Ni 26, 61; Na 59; H 8, 39; 
L 101, 114; Ma 1, 40; B 12, 27, mé figure à 
deux ou plusieurs q. — Les f. marquées 
comme douteuses se trouvent à une seule q. 
et viennent d'un enquêteur qui dit mê dans 
son patois. 

? Les types “mins et *más n'apparaissent 
pas dans l'ALF. 

Préposition. 

<... je suis encore enguignonné pour toute la 
journée », 253 (8, 47) «... pour qu'elles (les 
pommes de terre) ne gèlent pas », etc. 

Devant un pron. pers. monosyllabique, 
c.-à-d. dans le cas des q. 1847 et 1598, la 
prép. garde son r final primitif; dans les 
autres cas, elle perd cette cons., sauf en qqs 
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pts de l'extréme ouest. Deux types : l'un 

en ò dans la zone proprt wall; l'autre en w, 

comme en fr., vers Po. et le s. 

= (q. 1847 et 1598). I. +por “toi” ou “lui”: 

por Ni 2, '5, 6, 17, 20, '25, 26, 28, 45, 61, 85, 

93, '97; Na 1-129, 135; Ph 33; D 7-84, 96, 
101, 113; Lg; Ma; B; Ne 4, 9, 14-16, 26, 76. 

IL. “pour “toi” ou “lui” : pur No 1-8; 

Hn; Ni 1, 11, 33-39, 72, 90, 107, 112; Na 130; 

Ph 6-16, 37-86; Ar 1-2; D 94, 110, 120-136; 

Ne 11, 20, ‘25, 24, 31-69; Vi?! 

1 Qqs lacunes à la q. 1847 : au lieu de “pour 

toi”, on a répondu “pour toi-même". Ce type 

a été donné en méme temps que le premier 

en qqs pts : pòt mèm Ni 6, 17, 45; Na 69 | pu 

i mèm Ch 38; — il a été donné seul en d'autres 

pts de la méme zone : pò t mèm Ni 19, 28, 

80, 93, '97, 98; Na 59 | pu t mèm Ch 43; 

Ph 6. A la méme q., à Ph 54 : pu ti, sans -r, 

ou pur twè. La f. avec -r manque dans les 

rép. de Ni 98 : pô t mèm q. 1847, sak pô s 
pás 'chaeun pour sa panse' q. 1598; de 

méme à Th '32 pu li q. 1598. — Cf. c. 15. 

= (q. 228, 253, ete.). Types +po et *pou : 
localisations parallèles à celles des f. en -r. 
Ajouter pò Ni '24, Ne '50, et var. po Ni 107, 

au lieu de pu, q. 1493 (1, 182) «... pour ren- 
trer le regain ». Noter à l'o. le type *pour, 

pur, devant cons. donc avec -r ferme 

q. 228 «... pour toute la journée » To 1, 78; 

Mo 37 | q. 258 <... pour qu'elles ne gèlent 
pas » (“pour que...", "pour pas que...”) No 2: 

To 1-24, 78, 94; A 55. 

B. Devant voyelle : q. 1290 (7, 193) «...; 

battre le briquet pour allumer sa pipe »; 

POUR est régult suivi d'une voy., ALLUMER 

étant rendu par “allumer? ou ‘èsprinde; 

mais lac. assez nombreuses. Qqs f. *pour 

avec -r : No 1, 2; To 2, 7, 78; A 12: Ar 1; 

Vi 46; — en outre pór Na 22 [?]. Une f. sans 
voy. : p èsprèt My 4. Génért types sans -r, 

mais avec un 3 analogique de liaison : “po-z-, 

pó z Ni 6, 17-20, 45; Na 1-19, '20, 30, 44, 
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69, 84, 112-129; D 15-58, 68, 84, 96, 101: 

W 1, 3, 18, :85, ‘86, ‘39, 63, 66; H 1, 8, 21, 

‘28, 37, 46, 50, 58, 68, 69; L 1 (z facultatif), 

7, 19, 29, ‘82, 39-66, 87-116; Ve 1-41, 44, 
47; My 1, 3; Ma 1, 3-19, 24, 29, 39-42, 46- 

53; B 2, 4, 6--9, 12-16, 21-23, 27; Ne 4, 9, 14, 

15, 26. | +pou-z-, pu z Na 130; Ph 42, 53; 

D 123; Ne ‘11, 33. Souvent aussi hiatus : 

“po ‘allumer, pò Ni 26, 61, 93; D 81; W 10, 

21; H '39; L 1 (2 facult.), 35; B 5, '14, 28, 30, 

38; Ne 76. | +pou "all", pu To 24, 27, 87, 
39, 48, 58, ‘7 1, 99; A 1-7, '10, 12, '18, 28, 37, 

'52, 60; Mo 1, 44, 64; S 1, 10, 19, 31, 36; 

Ch 43; Th '2, 5-29, 58-72, '77; Ni 1, 11, 33- 

39, 90 112; Ph 6, 15, 37, 45, 54, 61, 69, 81- 

86; D 110, 1:20, 132, 136; Ne 20, 24, 31, 32, 
39, 44-51, 60), 69; Vi '1, 2-85, '36, 37-43, 47. 

L'hiatus est: surtout fréquent avec “pou, 

tandis qu'avree “po, on a d'ordinaire le z de 

liaison. 

Les q. 929: (2, 16) <... pour herser > [types 

"ahaner”, "(Injerser”] et 1473 (1, 198) <... pour 

travailler > [iparf. type "ouvrer"] apportent 

des compl. intéressants sur la liaison (on 

combine ici lles données des deux q.) : “pour 

No 3, '5; To 1, 6-18, 39, 73; Vi 35. | *po-z- 

D 64, 78, 74, 81; W 80; H 67, '74; L 2, 

7 (z facult. dlevant óvré), 14, '71, 85; Ve 42; 

My 2, 4, 6; Mfa 2, 20, 36. | *pou-z- D 94, 110, 

113, 132; Ne 43, 57. 

Elles en apportent aussi pour Phiatus : 

(q. 1478) pò 'ouvrer" L 2 | pu "ou." To 43; 

Mo 37, 41; moter aussi p ôvré My 6. A la 
q. 928, devant “herser” (rendu par irpi, 

érpé, èrsi... et par "ahaner”), l'hiatus est 

beaucoup plius fréquent qu'aux autres q., 

mais il s'agit. d'un cas particulier : une forme 

comme irpi peut être réduite de hirpi à la 

suite d'un aimuissement récent du À initial 

[cf. pò (h)irpú B 15, avec h facultatif, et voy. 

t. 1, c. 51 HERSE]. On ne porte sur la c. que 

les pts relatiffs à la q. 1473. 

L'hésitation entre hiatus et liaison, qui 

apparait en «livers pts (voir la carte), doit se 

rencontrer ailleurs encore. Ainsi à My 1 

pò z èsprèt ou p è-, pò z óvré ou p ò. (É. LA 
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75. NE... PAS. Négation. 

Q. G. 1963 (4, 281) < il faut... que nous soyons bien bons pour ne pas nous plaindre >, 

785 (2, 168) «il faut qu'il soit bien malade pour ne pas sortir »!. 

+ ALF 896-9. Brux., Enq., n°5 1051-1053. 

FEW 7,85 *ne gentem; 740 passus... 

REM., Synt. 2, 256-7. : 

€ NE... PAS figure à de nombreuses ques- 
tions et s'y trouve dans des conditions 

diverses. La documentation est complexe et 

offre de multiples var. On considère ici la 
locution devant cons. à l'intérieur de la 

phrase : dans ce cas, la forme correspondant à 

PAS est particulièrement nette. 
Le correspondant de NE est composé 

comme en fr. den + voy. caduque * celle-ci 

parait cependant précéder ou pouvoir pré- 

céder le n dans les zones où l’on a ès’ et is’... 

pour sg (c. 2013. Le correspondant de PAS 

est "nin... (a. fr. nient) dans toute la B. R., 

sauf dans l'extréme sud, où l'on a *mi (fr. 

mie), et dans l'extrême o., où Pon a “pas” 

et “point”, parf. en concurrence avec “nin. 

Le tableau et la c. ne retiennent que l'élé- 

ment PAS et omettent done NE. On se fonde 

sur q. 1963, mais on ajoute entre crochets les 

var. et add. les plus importantes de q. 785. 

= A. "NIENT' 5. IL tnin... : nè To 7- 

37, [89]; Ch 63, ot Th 24, '32, 43, [46], 
58, 72; Na 1, '20, 30, 49, 79-101, 109-129, 

135; Ph 6-37, 45; Ar 1; D 7-136; W 35, '36, 

59, 68; H 1-69; L 1, 7, 14, 29, '32, 85, 101- 

116; Ve 85-47; My 3, 4; Ma 1-53; B 2-27, 30, 

33; Ne 4-20, '23, 24-31, 38, 39 | né* To [27]; 

B 28. || *nun : në To 73. || “nè”, “nè... : 

nè" Ne [14] | né" My 2 | né Ve 31, 34; My 1. 
II. *né, ‘né. : nè To 48 | ne A '18 | né 

To 94 | né To 43; A 28 | ne A 12. 
III. a. *nén : né Mo '57; S 31: Ch [4], 

28, [63]; Th '2, 25, 29, 46, 54, 78, 82; Ni 11, 
125, 89, 61, 85, 93, 107, 112; Na [80], 44, 
[49], 59, 69, [107, 130]; Ph 42, 54, 86. | ‘né: 
né" To [94]; Ch 33, 43, [/54, 61, 72]; Th 62; 
Ni [2], 80, ‘97, 98; Na 6, 19, [20], 22, 23; 
Ph 53. || b. *né : né, né A [37]; Ch '36, 61, 

72; Th [25, 29], 64, [78]; Ni 26, [39, 80, '97, 
112] Na 107, 130; Ph [34], 61-84, [86]; W 1, 

21, 66; L [2]. 4, 19, 39-45, '50, 66, 87, 94; 

Ve 1-26, 32; My [3], 6. 

IV. a. ni* : ni Mo 58, 79; S 10, 37; Ch 4- 

27; Th 5, 14. || “ni”... : ni" S [18, 36, 87]; 
Th [2]. || b. “ni: ni A 87; Mo 9, 17, 28, 44, 
[79]; S 6, 13, 19, 36; Ni 1, 20, 36, 38, 90; 
W 10, 13, 30, /39, ‘42; L 85, 61; Ne 76 | 
nï A 2, 75; S 1; Ni 20 (Ardevoor), [33]. || 
“ni: ni Mo [44]; S 29; Ni 2, '5, 6, 17, 19, 28, 
33, 45; H '20; Ne 44-49, 60, 63. || ^ni: 
né Ne 32, 48, 51, 57. 

V. tm: ni, A [2]. || *&ni 5 : ri W 8. | 

+gni! : ñi Ni 725. || *nié, “gné... : nyé 
To 99; A 60 | Ré Mo 20, 37, 42 | ñyé A 55 | 
nye Mo 1 | nyè Mo [1]; Ar 2 | ny& A 50 | ñé 

A [44] | nyé To '71 | -æ A '20 | nyè A 44, 
'52 | ñé A 1; Mo 41. 

= B. "MIEN. tmi : mi Ne 65, 69; Vi '1, 

2, 8, [12], 18-18, '21, 22-35, ['86], 87-47. || 
*mi : mé Vi 6, [8] 5. 

C. "PAS". “pas: pa No [2]; Ne 51. | *pás: 
pà No 2. | *pós : pé No 1 | pé No [3]; To 1, 
2, [6]. 

D. “POINT”. ‘pont : To [2, 39, 73], 
78. || *pant : pa To 39. || po, To 6. || *pwint...: 
pô, No 8 | pwè To 58; Mo 647. 

! Autres q. consultées : 274 (2, 2) «le blé 

est mûr, mais l'avoine n’est pas encore 

mûre », 652 (1, 141) «on ne voit pas clair » 

[lacunes : trad. ‘on ne v. goutte']|, 2067 

(1, 98) «je ne veux pas manger ses restes », 

875 (4, 10) <... pour qu'elle ne puisse pas 

courir dans le pré » [pas manque souvent : 

cf. 8], 1377 (2, 234) <... mais je ne sais pas 

nager » [id.], 1954 (4, 226) «tu aurais dû 

te taire et ne pas rester en arrière ». Dans 

toutes ees q., PAS se trouve à l'intérieur de 

la phrase et devant consonne. 

? Cf. q. 562 (5, 106) «nous tuerons la 

poule noire; elle ne fait que des œufs har- 

dés », où NE garde sa voy. : on a régult ni, 

nu, nè... là où l'art. LE est li (il), lu, lè (èl)... 

cf. t. 1, c. 54; noter mi Ni 107 et né Ni 112 

(deux pts ou LE est èl). Devant les person- 
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nels LE, LA, LEUR.., On a nè, nò dans 

les pts où JE LE... est gè-, $ó- : cf. c. 85. 
A la q. 274 <... mais l'avoine n'est pas encore 
mûre >, trad. "mais l'a. ne l'est pas encore”, 
noter : ...nél à... Ni 85; Na 101, 107, 116, 

185; Ph 42; D 15, 58, 94; L 48 | ... nol à... 
Ma 36, 48; — cf. c. 35, «. 

3 Dans le cas de NE comme dans celui de 
SE (c. 89), la voy. peut se placer devant n 
quand le mot est entre deux cons. ou, en 
tête de la phrase, devant une cons. A la q. 274 
«.. mais l'avoine n’est pas encore mûre y, 

trad. ".. mais l'a. ne l’est pas encore”, on 
relève qqf. le type inversé : in W '32, 42; 
L 45 | én W 8; H 2 | èn Mo 64; S 37; Ch '64; 

H 8 [= én ?]; Vi 85, 46. Pour NE initial, 

q. 1714 (1, 91) «pesez-moi bien, n'oubliez 
pas le petit supplément » et 2022 (8, 233) 

«je vous en prie, ne vous chamaillez pas »; — 
q. 1714, NE est seul! suivi de cons. devant le 
type '*r-oubliez ` in W '32, '39, '42; 

H '45; L 45 | én H 2, 37 | èn [mais on peut 
interpréter 'et m'oubliez pas'] Ch 4; Th 24; 
Ni 89, 112; Ph 6... — q. 2022, données beau- 

coup plus riches : in W '8, 10, '39; H 46, 
50 | én, én W 8, 35, '36, 66; H 2, 37 | èn To 24, 
28, 48, 94; Mo 1, 37, 42, 64; S 6, 10, 19, 31, 
36; Ch 4, 16, 63, ‘64; Th '2, 14, 24-46, 64, 
72; Ni 33, 72, 112; Ph 6, 45, 54; Ne 65, 76; 

B 38; Vi ‘1, 27, 85, ‘86, 37-47 | «enn » To 

43 | ën A 28, ên A 44. 
4 Pour la phonétique, ep. t. 1, c. 8 BIEN 

et 18 CHIEN. De l’ancien groupe -ien pro- 
cède clairement le ¿ nasal de IV.a; la voy. i, 
non nasale, de ni... (IV.b) et de Ai, ñi (V) 
représente aussi le premier élément du 
groupe. Noter que, dans les f. de Ne, on n'a 
pas de var. nasalisées à cóté de ni, ni, né; 
mais ces f. se trouvent dans une zone oü 
BIEN et CHIEN sont +bié, ttchiè... 

5 Le ñ du groupe V procède génért de 

n + y (premier élément de ten). Dans les 
f. ñi W 3 et '32 (cf. n. 7, q. 274) et ñi Ni 72, 
qui sont isolées, il pourrait s'expliquer par 
une palatalisation de n devant i. 

6 Le type tmi (*mi) se réduit à m^ après 
consonne : ó n wa m, ton n wat m^ ‘on ne 
voit pas”, q. 652; cf. n. 7. H parait cependant 
conserver génért sa voy. aux pts Ne 65, 69 

et Vi 2; dans ces trois pts, il la garde notam- 

ment à q. 958 (4, 69) «elle ne tiendra pas 
longtemps >. Pour q. 652 <... on ne voit pas 
clair », cf. t. 3, 67. 

On connaît dans le Hainaut une négation 
mi, mé... (q. 770 et compl. : cf. « ci-après) : 
Mo 42 in a mi nèrye ‘il n'(y) a absolt rien’, 
dé nn i y ë mi di ‘je ne le lui ai pas dit'; Mo 44 
i n a mé nulu “il n'y a personne’, i nd a mé 
il n'y en a pas”. On a aussi q. 562 (<... elle 
ne fait que des œufs hardés » : cf. n. 2) : 
To 24 èl pò më k fòk dèz...; A '10 èl n fe mé k 
dè... (J. H.) mais peut-être faut-il inter- 

préter ici ‘elle ne fait plus que..', avec 
"més < magis FEW 6, 28 (on traduit, 
en effet, de cette facon en divers pts, mais 
avec "plus?) A la question 770, le mé de Mo 
44 est-il une forme de "mie", ou plutôt une 
var. de magis? Cf. DEPR.-Nop. 185 mès 
“pas” (négation)". 

7 Les var. fournies par les q. citées n. 1 

sont tres nombreuses; elles portent notam- 
ment sur le timbre et le degré de nasalité 
de né, nè, ni; sur la longueur de ni (< nī, 

dans Ni o. et Hn) sur les notations my-, 
ñ-, ñy- (A. V). Choix de var. et d'add. 
(q. 274) né* Ne 33, 39 | nè"" B 33 | nè To 24 | 
né A '10 | né S 6 | né W '56 | ni W '8 | ni 
Ne 76 | i, ñi W '32 | pwè A 12; 

(q. 652) né* Ne 44, 49, 63 | né A 12 | ni 
Ni '10, 74 | pò A 2 | pwè No '4 | élision de “mi 
à Ne 69 et dans Vi, sauf à Vi 2; 

(q. 2067) nè L 2, 39 | né Mo 20; W 59; 
Ve ‘15 | ni L 43 [?] | ni Th 14; Ni 72; 

(q. 875) né* B '31 | né Ni 1 | ni Ne '50, '75; 

(q. 1377) pà Ne 69. 

a. PAS en fin de phrase : q. 1746 (4 181) 
«ce gamin-là n'écoute pas », 770 (4, 85) 
«Qui est là ? Je ne sais pas. H n'y a per- 

sonne », 1310 (2, 232) «il mourrait si on 
ne le soignait pas », 1497 (4, 124) «j'ai eru 
que mes fréres ne viendraient pas », 258 
(8, 47) <... pour qu'elles [les pommes de 
terre] ne gèlent pas », ete. Dans ce cas, “nin 
est aecentué et n'est suivi d'aueun son. Il 
est souvent le méme qu'à l'intérieur, mais 
sa voy. est souvent aussi suivie d'une réso- 
nance nasale À ou 7. En Hesbaye, aux pts 
où BIEN et CHIEN sont *bégn et *ichègn, on a 
*négn.. au lieu de “ni ou “né: *négn, nèh 
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W 1, '8, '9, 10, 13, 89, '42, '56; L 4, 35, 39, 
45, '50, 61, 85, 87 | +négn, nén W 66; H 2 | 
“nagn, nañ W 63. Noter en outre : nên 

L 94; My 2 | ne, Th 29, 46; Ve 26, 37, 39 | në"? 
Ve 1, 82 (ou ny), 84 | n, L 66; Ve 31; My 1 | ne, 
L 66; Ve 31, 32 || nén S 10; Ni 26 | né, My 6 || 
mi, Ni 1 | ni, Ch 27 | ni, S 6 | në W 59. 
Retenons aussi quelques var., add. et con- 
firmations : né Mo 23; Th 43 (né»), 58-54 

(id.), 62; D ‘139 (Cornimont) | né* B 28-33 | 
nè"* Ve 24 || ni S 13 | né Ne 32 (J. H.), 43, 
51, 57 | à? W 3, ‘82 | ní Ni 72 || mi D '141 
(Alle) | mé Vi 25 | mé Vi '1, 38 || pa Mo 1 
(q. 258), 64 (q. 770) | pé To 27 (q. 1497) || pwè 
A '20 et 28 (q. 258)... 

Au lieu de “pas”, on a parf. une expr. plus 
forte : ni" n mil 'pas une miette' S 6 et Th 2; 
né du tu Ma 43; gòt ‘goutte’ Ve 41, My 1... 

La q. 1746 est souvent traduite "ce gamin- 
la" n'a aucune écoute" ou "n'a pas dé." 
Dans ce dernier cas, Pas est rendu par 
"point", *pont.., un peu partout, sauf dans 
le Hn occ. et le domaine liég. : pô S 37; Ch 48- 

72; 'Th 24; Ni 2, '5, 6, 17-28, 98; Na 1, 19, 

59, 79, 109; Ph 45; D 25, 36, 72, 84, 136; 
Ma 24, 35, 36 (po"), 42, 51; B 9, 12, 21, 28; 

Ne 4, 14, 15, 16 (po), 31, 82; Vi 46, 47 | 
pa“ Vi 16 || pú Ch 27 | pa Ni 1. 

Ces dernieres localisations (que nous ne 
portons pas sur la carte), ainsi que les add. 
déjà données plus haut, montrent que le 
type "point? est connu beaucoup plus lar- 
gement, dans certaines formules tout au 
moins, que le tableau ne l'indique (sous D). 
Le type “pas”, au contraire, méme si l'on 

tient compte des add., ne parait occuper 
vraiment qu'une zone restreinte, à l'extréme 
ouest. 

B. PAS à l'intérieur, devant voy. : le 
type 'nient" paraît avoir la forme ^négn 
comme à la finale, au moins sous certaines 
conditions, dans la zone hesbignonne indi- 
quée plus haut : ... nèñ ava l pré `... pas dans 
le pré’ W '42 (q. 375); ep. pò nën alé L 94 
(q. 785), avec y. 

y. Comme en fr., il arrive que la négation 
NE soit employée seule, sans PAs : REM., 
Synt. 2, 260. Il en est ainsi un peu partout 

q. 375 <... pour qu'elle ne puisse PAS courir 
dans le pré »,, mais le fait est peu significatif : 
après POUVOMR (ou après SAVOIR employé 
au sens de “prouvoir), PAS est prob! facultatif 
dans toutes les régions. Plus remarquable 
l'absence de PAs après SAVOIR au sens propre : 
q. 770 «... je ne sais PAS », PAS manque à 
Vi 16, '21, 227, ‘32, 35, '36, 43, 47; q. 1377 

<... mais je me sais PAS nager », il manque ou 
peut manquerr à Ch 33, 61, 63, '64; Th 24, 53; 

Ni 2, '5, 20, 228, 80, 85, 98, 107, 112; Na (sauf 

44 et 180); P!h 33-53, 61, 79-86; Ar; D 7-25, 

34, 38, 58-81, 101, 110, 123-136; W 21, 30, 39, 
42, 59-66; H 11, 8, '28, 87, 38, '39, 46-53; L 1, 

19, '32, 35, 455, 85, 87, 106; Ve 1, 40; Ma 2, 8, 
9, 12, 35, 36, 42-46; B 6, 9, 12, 16; Ne 9-20, 
24, 82-44, 51, 57, 68, 65; V12-47...; dans ce cas, 

l'omission n'aipparait pas dans la zone picarde. 

ô. La négaition NE manque parf., à l'ex- 
tréme ouest, ‘comme en fr. pop. : "on voit 
pas [pò] clair" To 2, 6 (q. 652), “je sais 
point [pòy]” To 2 (q. 770)... Elle manque 
beaucoup pluis souvent, surtout dans la zone 
pic., dans là séquence POUR NE PAS, Ainsi, 
q. 1968 «... pour ne pas nous plaindre >, 
elle manque ià No 1; To 2-37, 48-58, '71, 73, 
94; A 1, 7, 112, '18, '20, 28-50, '52, 55, 60; 
Mo 9-20, 37-42, 58, 79; S 6-29; Ch 4; Ni 2 
(NE facult.), 5 (id), 6, 11, 33-39, 61, 93, 112: 
Na 79 (KE facult.), 180; Ar 1; L 61, 94; Ve 8. 
Situation analogue, q. 785 «il faut qu'il 
soit bien malade pour ne pas sortir >, notamt 
dans la répomse "... pour lui pas sortir”, qui 
a été donnée assez souvent dans l'o. du Hn 
(No, To, A, Mo), ainsi qu'à Ni 86 et 38, et 
aussi à H “20. NE manque souvent aussi 
q. 1954 «tu avurais dû te taire et ne pas rester 
en arrière », surtout à l'o. mais parfois 
aussi dans l'est (W “42; L 35, 43, 45, 94, 
114; Ve 24; My 2; Ma 1; Ne 16, 20, 49); 
dans ce cas, l’omission doit parf. résulter 
d'une erreur :: on aura vu dans la phrase un 
rapport adverrsatif, comme dans fr. il faut 
faire ceci et mag ça; dans ce type d'énoncé, 
le w. omet NE comme le fr. 

€. Ordre des mots : à la q. 1968 <... pour 
ne pas nous plaindre », on a la séquence 
"ne nous pas ̀, avec le pron. pers. intercalé 

——— Sua 
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entre NE et PAS, dans une série de points, 
surtout de la zone est : Na 6, 84, 135; D 40, 
58; W 59, 63; H 38, 67; L 2, 4, 113, 114; 
Ve 37-40, 44; My 2, 3; Ma 4, 9, 20, 29, 35- 
39, 43; B 2, '3, 4, 7, 16, 22, 23; Wi 18, 22; — 
on a en outre "ne se pas”, avec: le pron. de 
la 8e pers., à Ni 19, 20 et B 11. 

La séquence "pour que... ne... pas” est 
concurrencée par ‘pour ne pas que”. A la 
q. 253 <... pour qu'elles ne gèlent pas », on 
relève pò n né Na 112; W 8, '9, 10; H 21, 
38, ‘42; L 1, 85, 87, 101; Ve 38-40 | pô n né 
W 1| pw n né Ph 69 | pu n òyè Ar2 | pum mi 
Ne 69; Vi 2 | pu ñé A 1 (NE manque). 

76. ACHIETER. Infinitif en -er (lat. -are). 

Q. G. 356 (Q. P. 1, 182) «je vais aciheter deux chevaux à la foire et vendre les deux que j'ai achetés 
l'année dernière >x; 1652 (4, 154) «lequel (...) des deux faut-il acheter ? ». 

+ ALF 6. Brux., Enq., n? 387 (couper); 
etc. Man, BSW 40, 79-80, et carte. 
Marchor, Lux. central, $1. WARN., p. 22, 
4, et carte. ALW 1, c. 77 PORTER 1; 3, 88 
BRUINER, 167 NEIGER. 

+ La flexion correspondant au fr. -er 
(are) coincide génért avec la finale de 
ÉTÉ (t. 1, e. 87) : voy. notamment l’aire du 
salmien -i, le -& de A 2 et 7, les: diphtongai- 
sons de W 63 et surtout de Vi, et méme 
l'ouverture de -é en -è (Nm s. et Lx centre), 
dont l'aire s'étend toutefois moins loin vers 
Po.; voy. aussi, à l'o., la zone oit é s'arrondit 
en é, d. 

Le radical +ach't- est emprunté du fr. Les 
notations -ét-, -t;t-, -t,t-, -t't représentent une 
prononciation identique ou presque (t pala- 
talisé, sans élément fricatif + 0. De -t't-, on 
est passé à -H-, puis à -kt-. Au m.-e. de Lg, 
palatalisation de a en è devant €... 

Les données de la q. 1652 sont entre 
crochets. 

= A. "-ERr`. L a. tatch'ter : até W 1, 
'8, 10-80, '32, '52, 66; H 1, 8, 21, '26, 27, 

'28, 88, ‘89, 46, 50, 69; L 1, 7, 14, 89, 45, 
61, '71, 87, 101-114; Ve 31, 35-39, 40 (vil- 

lages), 42, 44; Ma 2-4, 12-29; B 2, '3, 6, 
9, 15 | até D 34, 64; W 3, 35, 36, '42, '56; 

H 2, [87], ; 45, 67, 68; L 35, 66, 85; 

'Ve 32, 34, 41, 47; Ma 9 | at té H 49, 53 | at'té 

H [8]; L 94; Ve 26*. || *at'ter : atté D 34; 
L 61, [114]; Ve 32; My 4. || taik'ter : akté 
W '45, 63; H 27 (qqf.), 37; Ve 40 (ville); 
My 1-3, 6. 

b. *atch'ti : 
B 5. 

II. tètch'ter : Aë L 29; Ve 1, 24 | ètité 
L 4, 16, 832, 43 | èt té L 19; Ve 8 | èt'té Ve [26]. 
|| *ét'ter : ¿qé Ve 24. || *ék'ter : èkté L 2; 
Ve 6, 24. 

III. *ach'ter : asté, -é Ch 33, 43,.54, 61, 
63, '64, 72; Th 24, [29], 46, 53, 62, [64, 72, 
73, 82]; Ni 2, 5, 6, '9, '10, 11, '14, 17-28, 
88-61, '62, '66, '74, 80-98, '97, 98, '102, 107, 
112; Na 1-19, '20, 22-69, 79 (d-; q. 1652 d), 
84-101, [107], 109, 112, [130]; Ph 6, '11, 15, 
37-45, 54, 69-81, 86; Ar 2; D 30, 110, 120- 
136; W 59; H [69]; Ma 40, 42, 53; B [9], 
11, 12, '14, 16, 22, 23, 27; Ne 11, 20, '22, 
'28, 24, 31, 32, 48, 44, 51, 57, 65, 69; Vi 2, 
6, [8], 18, '21, 22, '32, '36, 37, 46, 47 || asté 
Th 54, 73, 82 | aste Th 43, 72; Ph 84; Vi 8, 
13, 48 ? || asèté Na 107 [?] 3. 

IV. *acater : akaté, -é No 1, 2, '4, '5; To 1- 
6, [7], 13-48, 78-99; A 12 (-é), 60; Mo 1, 9, 
23, 37 (-8), 41-58, 64 (-é), 79; S 1-87; Ch 4- 
28; Th '2, 5, 14, [25]; Ni 1, 33, 36, 72. 

= B. "RC. I. tak'tè : aktè D 46. 
II. *ach'té : astè Ch '86; Na 116-185; 

Ph 16, 33, 58, 61; Ar 1 (q. 356; -¿ q. 1652); 
D 7-25, 36-40, 58-101, 113 4; Ma 1, 35-39, 48, 
46, 51; B 21, 24, 28-33; Ne 4, 9, 14-16, 26 
[33], 39, 47, 49, 60, 63, 76; Vi 16. 

HI. *acaté : akatè To 7; A [12]; Mo 20; 
Ch '86; Th 25. 

= C. ME, akaté A 7 (ou -@). 
“dé”. *acaté : akaté To '71; A 87-50, 55 

(«-eu »); Mo 17. 
“é" : *acaté : akatè, - To [48]; A 1, '10, 

28 | -æ To ['71, 78]; A '18, '20, '52 | «akate » 
To 58; A '18 | akaté» To 73. 

ati B 4, 5, 7. || *at'ti : atti 

3 
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“-È". acte W '25. || akatè A 2, Y. 
"Dipht.". asté Th [48], 64 | -é 

Th [62] | -e, W [59]; Vi 125, 43] || astèy Vi '1, 
[18], 32], 35, [36], 38 | -à, Vi [18] | -ey 
Vi [22] || akatéey No 3 | rèy ! Mo [44] || aktay 
W V [68] | at'tày H [8] °. 

H 

1 Pour PORTER, les types analogiques 
*pwéte, *pwate, *pórte, altèrent la limite de é 
et de é dans le Lx. 

? Le classement des f. de Th et Ph ne 
paraît pas douteux; aux pts considérés, la 
q. 1652 donne souvent -é. Pour Vi, cf. a. 

3 La q. 1652 donne asté. 
* Pour D 81, la q. 1652 donne asté : erreur 

de notation. 
5 Cf. t. 1, c. 44, frè ‘frère’ W '2. 
$ Les formes diphtonguées apparaissent 

génért à la q. 1652, où le mot est en fin de 
phrase. Pour la Hesbaye, cf. WARN., Le 
qui eite des inf. diphtongués, non seulement 
en -ay, mais en -oy. 

«. PARTICIPE PASSÉ. La q. 356 per- 
met de comparer la f. du participe à celle de 
l'inf. Les deux f. coïncident génért, mais on 
observe de nombreuses divergences, notam- 
ment dans Hn, arr. Ph et Vi. Certaines diver- 
genees sont légères et peuvent résulter d'une 
prononciation ou d'une notation flottante 
(nous citons linf, puis le part.) No 8 
akatévy -è; To 7 akatè -e, 48 akaté -é, 73 akatèo 

77. (ELLE EST) TROUÉE. 

Q. G. 2019 (Q. P. 4, 247) «ma 

+ En général, la terminaison -ÉE, lat. 
-a ta, se présente comme dans ANNÉE (t. 1, 
c. 2), RosÉE (t. 8, not. 76, c. 20), GELÉE (t. 3, 
not. 81). Mêmes types en +-4 (du moins, en 
B 4, 5, 7; cf. n. 2), en +-áye (W 13 et Vi), ete.; 
mais le part. connaît un type +-éte [ét], 
avec un -{ analogique (extrême o.). Remar- 
quer la zone n.-e. où la voy. tonique s'ouvre 
en ë, ë, è, e, a (A. LID). Dans Ve s., My et 
B n., -ÉE se confond absolument avec le masc. 
-É : types trawé, -i. La confusion est moins 
nette ailleurs, un -y pouvant prob! redevenir 
plus ou moins sensible au fém. Dans la grande 

-@; A '10 akaté -éja, 12 akaté -œ, '52 akata 
-é, 55 «akateu » -é Mo 9 akaté -e, 41 akaté A 
44 akaté -&; Th 5 akaté -é... Dans lo. de Hn, 
é final tend à s'arrondir et à s'ouvrir. Dans 
une grande zone, contigué à celle où Pinf. 
est en -é ainsi que le part., et dans qqs pts 
isolés, on constate que l'inf. est en -é... et le 
part. en -è : akaté(-é) A uM Mo 1, 28, 64; 
S 29, 36, 37; Ch 16-27; Th '2, 14 | asté (-é) -è 
Ch 43, 63, '64, 72; Th 24, 29 et e), 48 (e 
-è; q. 1652 inf. AL 46, 58, 64 (-é, -è), 72 
(-e -è; q. 1652 inf. -é), 78 (-¿ -è; q. 1652 inf. 
-£), 82 (id.); Na 180 (=è -è q. 1652 inf. -é); 
Ph 6, ‘11, 15, 37, 42, 45, 54 (-é -è; q. 1652 
inf. -é), 79, 81 (-é -8), 86; le part. est done en 
-é dans toute cette zone et dans celle où l'inf. 
est en -è (B); — situation inverse : astè -é 
Ph 53; — pour Th 25, la q. 356 donne akatè 
inf. et part., la q. 1652 akaté inf. Dans Vi, 
deux cas analogues : asté (-é) astèy Vi 18, 
48; mais, dans cette région, -£ se diphtongue 
normalemt à la pause, à l'inf comme au 
part. : ef. tableau de l'inf. ci-dessus, in fine 
(données de q. 1652); q. 356, les témoins de 
Vi 18 et 48 se sont prob! arrétés aprés 
«... j'ai achetés ». — Cf. ALF 7 (achetés); 
ALW 3, not. 77 (il a gelé blanc; types di- 
vers); MarÉcuaL, BSW 40, 80 (l'opposition 
entre -é «-are et -è «-atum et aussi 
de -atis, s'explique < probt par l'infl. de 
l'r qui n'a pas toujours été muette > à l'inf.). 
Pour -a tis, cf. e. 97-98. 

Part. passé en -ée, lat. -ata. 

poche est vide; elle est trouée »!. 

zone où le part. est en -è (c. 76, a), le fém. 
est en -é, -éy. 

La c. reprend les signes employés pour 
ROSÉE, t. 3. 

= A. L "+-£YE...”. *trawéye : trawèy Ch 72; 
Ph 15, 37, 45, 54, 69, 86; D 30, 64; W 8, 
10, 30, '39, '42, 66; H 2, 50, 67, 68; L 1-14, 
29, '32, 85, 48-85, 94-116; Ve 1-26, 41; 
Ma 1, 3-24, 40; Ne 24 | -y Ni 11; Ph 79, 81; 
D 46; L 87; Ma 2, 29; B 16. || *évx ". *trawéye: 
away Ni 19, 20; W 1, 21; L 19, '75. 

II. “TÈYE". +trawèye: trawèy Ph 42; D 34; 
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part. passé en -ée, lat, - ata 

*.êye 

*-êye [èy] 

*-êye [-ëy] 

"ée 

“eye [ey] 
"ne 

-&y, -èy, -ey == -Ë, -€ 

*éye [-&y, é, ] — *-é 

p 



H 21, 46, 49; B 12. || *trowéye : tròwèy 
Th 25 (-0/à), 54; Ni 33. || “èvE”. +traweye: 
trawey Ve 42; Ma 39 || trówey To 7. 

III. Ave”. *trawáye: trawdy W 13; Vi 1, 
27, '32, 38-47. || *trowáye : tròwdy Vi 22, '34, 
35, '86. 

IV. '"-EYvE,." trawèy Th 29, 46, 53; Ni 2, 
5, 6, 61; Na 44; W 35, "86; L 39; Ne '23 || 

tròwèy Vi 16 || trawéy Ni 17, 28 | -é, Vi 43 || 
trawey H 53 | -e, Ni 98; Vi 25 | -w,e, Ni 88 | 
we, Ni 107 | trowe, Vi 18. || ““-ÉvE”. *tra- 
wéye : trawéy, -éy. To 43; Ch 16-63, '64; 
Th 24, 48; Ni 1, 26, 28, 36, 45, 72-90, 98; 
Na 1-80, 59-135; Ph 6, 16, 83, 53, 61, 84; 

Ar 1; D 7-25, 86-40, 58, 68-84, 96, 101, 113, 

120; W ‘82, 63; H 1, 27, '28, 87, 38, ‘39, '42; 

Ma 35, 36, 43-58; Ne 4-20, 31 | -é, -é, Ch 4: 
Th 62; Ni 39, 112; Na 49; W 59; H 8; B 24, 

38; Ne 33, 47 || trówéy, -éy Mo 58; S 1, 19-37; 
Th '2, 5, 72; D 110 | -é, Th 14 Ar 2 | trowé, 
Ne 65 | trixwé, To 6. 

V. “ive”. *trawiye? : trawiy Ne 76. 
= VI. “1È”, +trowè: trówé Mo 42; Vi 18. || 

"<ê... : *trowe...: trówe Mo 1, 17 | -eA 44 | 
trde To 94. 

VIL "Git, *trawé : trawé, -é To ‘71; 
D 94, 128, 182; Ve 31-40, 44, 47; My 1-6; B2, 

'8, 6, 9, 11, 15, 21-23, 27-30; Ne 26, 32, 39- 

44, 49-63, 69; Vi 2-8, 87. || travé To 48. || 
+trowé : trówé, -é No 2 (-o-); To 24, 58; A 1, 

2, 12, '18, '20, 50; Mo 37, 64; S 13; Th 64, 

73, 82; D 136 | tró,- No 3 | tró(w)é Mo 44, 
79 | «trowée » A 28, 60 («-ée ») | troé To 27, 
99; A 7 | «trôée » To 37, 39; A 55 | trowé 
Mo 37 | trówé, -é To 1, 28 | -é To 18 | trówé 
To 78 | «trówée » A '52 | tróé No 1 || tréé 
To 99 | -æ To 783. 

VIII. "+17. +trawi : trawi B 4, 5, 7. 
= B. +-"ÉrE..." : tròwét S 10 | tróét A 7 | 

trowét Mo 41 *. 

- 

1 Autres q. consultées 1592 (8, 20) 

«la pâte est bien levée » (on traduit sou- 
vent, à l'o. surtout, "revenue”); 1102 (7, 91) 
«elle n’est plus entière, elle est cassée » 

(types divers, qui ne sont pas tous en "-ée”); 
1594 (8, 22) «la charnière est cassée » (id.). 
Nombreuses divergences, qui portent sur 
l'ouverture et la longueur des voyelles et 
sur le y final; de méme avec les subst. ANNÉE, 

etc. Cf. n. 4. 
* frawiy Ne 76 offre p.-ê. une substitution 

de finale : cp. c. 79 COUCHÉE, kadi; En ce pt, 

ROSÉE = ròzé, (ALW 3, 145a); mais -1y 
au part. est confirmé par d'autres q. : cf. 
n. 4. 

? Le «-e » final des graphies entre guille- 
mets représente p.-é. dans certains pts, un 

-y plus ou moins net. Cp., sous A. IV, les f. 
trówéy, trūwé,. 

* Le mot manque en divers pts (génért, 
rép. détournée) : To 2; A 87; Mo 9, 20 (èl 
e tróku), 23; S 6; H 69; B 42. Les q. 1592, 

1102 et 1594 permettent de combler ces 
lacunes : CASSÉE = To 2 kaséy Ae A 87 
skètè kròkè; Mo 9 brizéy, 20 skèté, 28 kase, 
skète, skètè,, S 6 sketE, brizey; H 69 kaséy; 
Ma 42 kasèy -éy. Ces q. fournissent aussi des 
confirmations intéressantes S 10 skétét; 

Ch 72 lvèy (mais kaséy); Ph 15 käsèy; Ne 76 
léviy kasiy; Vi 18 rlèvè kásé; — et aussi de 
nombreuses var. : No 2 kaséoy, 3 -dy; To 6 
-òy [cf. ruzòy ‘rosée’ t. 3, 145b], 7 -éy, 78 
-à; Th 25 skètèy, 48 lvèy skètèy; Ni 2 et 5 
lèvèy kasèy, 88 kase,, 45 lèvèy, 61 et 80 kasèy; 
Ph 54 et 81 lvèy; W 66 rlévey kasèy; My 3 
lèvè; Vi 2 kasè,; ete. (dans Th, et génért 

dans l'o., incertitudes assez nombreuses sur 

timbre et longueur de e); — add. : Vi ‘21, ‘82 

kásdy. Cp. aussi c. 79 COUCHÉE (souvent 
-ata au lieu de -y-ata). 

78. COUCHER (a. fr. COUCHIER). Inf. en -(ijer, lat. -y-are. 

Q. G. 1577 (4, 184) «se coucher par terre »; 
1625 (8, 34) «j'ai sommeil, je vais me coucher,... »!. 

+ ALF 329. BRUN. Enq., n? 378. Bas- 
TIN, BSW 51, p. 336. ALW 3, notices 9 

«le soleil se couche » (C : types 'se va cou- 

cher”, etc.) et 85 «dégeler » (types reli- 
gnier” et “des-lignier”). FEW 2, 907a. 
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COUCHER 
(a. fr. couchier) 

inf. en -(ijer, -y-are 

D 

O 4: toki C dikk = 
O “couki Ô kuki < *couki 

Ò “cotitchi Ò küct O “cotitchi 

Q “coutchi (5 luct < *coutchi 

O *coúchi Ohisi, kù- Ch *coûchi 

Ok *couchi (5 kuši <» *couchi 

O Ta... -iyé 8 kukin 

= -er : ‘coûker use... gm ‘coûtchè 

emn *côker kuše M coutchè 

“cotitcher lus 

*coutcher -= kuse 

*coücher 

*coucher 
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€ A l'a. fr. -ier (< -are après palatale) 
correspond normalt i long ou bref, sauf dans 
lo. du Hn, où persistent souvent les deux 
éléments de la diphtongue ancienne (4. V) : 
cf. t. 1, e. 59 MARCHÉ, 13 CHARPENTIER. La 
situation est troublée à l'inf. parce que le 
produit de -are s'est substitué à celui de 
-y-are (types B), notamment a l`e. (Lg 
sud, Lx nord ? et centre); remarquer le type 
en -è, *coütché. L'infl. fr. se marque à Po. 
dans les radicaux *coüch- avec $ et *coütch- 
avec é; de ce côté, les f. *coücher et *coûtcher 
ont dû se substituer en bloc aux f. primitives 
répondant à un type “coukier”, ainsi que 
parait le montrer la comparaison avec 
CHARGER : ef. n. 5 

= A. À, a" L. ccoüki : kaki Ni 85; 
W 1-13, 30, '89, '42, 66 H 50, 67, 68; L 1-29, 

39, 43-94, 106-116; Ve 1, 6, 26, 41; My 1; 

Ma 4 12; B 4, 5, 7? | ksiki A 37. | +couki : 
kuki A [87]; Mo 17, 44; S 13, 31, 36; Th /2, 

|| *eoütchi : kué Ch 63, [64]; Th 24, 
46, 53; Na 1, 44, 59, 79, 99, 107-112; Ph 6, 

15; D 128, 132, [136]; Ne 43, 44, [51], 69; 
Vi 2-8 | k- Ch 61. | *coutchí : kudi To [2], 
6; A 12; Ch '64; Th 5, 29, 54; Na 44, 49, 
[59]. || *coüch$ : kasi Ch '36; Th 25; Ni 112. | 
*couchi : kusi Mo 23, 58; S 6, [29], 87; 
Ch 16, 26; Th 14, [25]. 

II. *coükü.. : kaki Ni 20 (Ardevoor À); 
H 1, 2, 38, "39; L 35; Ve [24], 81 | kuki Mo 9, 
79 (arch.) || dr d 38, 72; Na 22; D 136; 
Ne [48], 51, 57, [65] | kudi Th 48, 62; Na 19, 
23 || Lust Ch 28; N i [72], 90 | kesi Ni 72 | kusi 
Mo 79; S 1, 19, 29. 

HI. *coüki : kúki Ni 2, '5, 11, 19, [85]; 
Na '20, 30; D 30, 34; W 21, '32, 35, '36, 59; 

H [2], 8-27, '28, 37, 46, 49, 53, 69; L '82, 101; 

Ve 8, 24, 32, 34, 37-40, [41], 42, 44; Ma 2, 

29; B 23 | küki Ni [2, '5], 17. | *couki : 
kuki A 7; Ni 6, 26, 28, 45; W 63. || *coütchi : 
kati No 3; To 7; Ch 43, [72]; Ni 61, 93, 107; 
Na 69, 101, 127-135; Ph 16 (4), 33-84; 

Ar 1, 2; D 7-25, 86-58, 68, 73-120; Ma 1, 53; 
B 9, 11, 14, 15, 16, 22, [23], 27; Ne 4 (-i), 
20, 65; Vi '1, [2], 18-85, '36, 37-47 | kei 
Na 116; D 72. | *coutchi : kuči To 2, 13- 
27, 37; Th '32, 62-73, ['77], 82; Ni [61], 80, 
[97], 98; Na 6, 19, [49], [69]; Ph 86; D [94]; 

“B 21, 24, 

Ma 8; Vi [13]. | +coûchi : 
[11], 33, 38, 39. | *couchi : 

IV. kukin S 10 3, 
V. "Dipht. : -ta-n -tyé...^. kukiy A 2 (4, 

q. 1625) | Lotte A 98 | kukye A '20 | kukyé 
Mo 1, 41, 42 | kutid A 50 (en parlant des 
animaux) | kutyé A 60 (J. H.) | kuéz, To 24, 
73 | kuct, To 48 | kuëy& To ‘71 | Au 
A 44 | kuëiyé To 48 (q. 1625 -t'ye) | -iye 
A '18 | « kucyé » A 55. 

= B. "ER: dë -8 4, IE +coûker : 
küké, -é D 64; Ve 40 (Francheville), 47; 
My 2, 4; Ma 19-24; B 2, 3, 6. | +cóker : 

kóké My 3, 6. || *coütcher : küëé, -é Ma [24], 
40, 42, [53]; B 12, 21, 24, 28-33; Ne 11, '23, 

24, 31, 32. | *coutcher : kudé To 28. || +coú- 
cher : kúsé, -é No 2; To 78, [94]; Mo 20. | 

“coucher : kusé, -é To 1, 99; Mo 1, 37, 64. 

II. kasé To 94 | -e Mo 20 | küse Mo 37 | 
kuse To 58; Mo [64]. 

HI. kusé A 50; Mo 17 | kusé To [58]; A 1 
44. 

IV. *coütche : küéè Ma [1], 35-39, 43- 
51; Ne 9, 14-16, 26, 82-89, 47, 49, 63, 76. | 

*coutché : kučè Ne 60 5. 

kasi Ch 4; Ni 1, 
kusi Ni [33], 36. 

1 On se fonde sur q. 1577; les f. provenant 

de q. 1625 sont entre crochets. Il subsiste 
qqs lac. : cf. n. 5. — Autres q. consultées : 
807 (3, 81) «charger du fumier... », 794 (6, 

188) «charger... », 825 (1, 230) «on va 
soigner les bêtes tout à l'heure » (eas parti- 

culier : rad. en -ñ-; cf. n. 8). 

? La dap onn de -are à -y-are 
s'est opérée à B 4, 5, 7, où l'on dit +coúkt; 
dans cette région, b^ du liég. > -; dans 
divers cas : cf. t. 1, c. 2 ANNÉE, 37 ÉTÉ, 55 

LIT, ete., et ci-dessus c. 76 ACHETER et 77 
TROUÉE. 

3 La voy. -? est plus fréquente pour sor- 
GNER (q. 325), où elle suit la nasale ñ : sudï 
Mo 23, 58; S 6, 10; Ch 26 | -2 S 36; Th 72. 

* Les zones de -é et de -é à l'e. concordent 

dans l'ensemble pour COUCHER, CHARGER et 
SOIGNER; ce dernier a aussi la forme *sogner 
à L 4, 7 (ou sweñé), 14 et 48, et tsognè à 

28-83. 

5 Formes de cHARGER aux pts où COU- 
CHER n'a pas été relevé : No 1 kèrči; Ch 27 
-1; Na 84 Cèrgi; Ve 85 id. Voy. aussi les f. du 



part. pa. COUCHÉ données pour ces points 
sous B. 

Pour -i final, la longueur varie parf. d'une 
q. à l’autre (le tableau et la e. donnent des f. 
doubles pour un bon nombre de pts) et aussi 
d'un v. à l’autre : flottement des notations 
ou différence réelle due au changement des 
conditions (q. 1577, - peut s'abréger devant 
la voy. a dans "se coucher à P terre”). La 
nature de la voy. finale varie parf. aussi 
d'un v. à l'autre. Var. importantes et com- 
pléments : No 2 kèrèt; To 13 -é, 24 čèrčyé, 
44 kièrèyi, '50 čèrkæ, '51 èyèrèye (kèr-), "72 
kyèriye, 94 kèrkiyè, 99 kèrtyé tèrkyé; A "A0 
et 48 kéréyo; Mo 17 kèrki, 90, kèrèt, 37 -e, 

64 -1 -é& Th 72 -i -é Ph 16 -i -ó; Ma 1 Cèrge, '48 
-è, 51 -è; B "14 -i, ‘18 -à, ‘20 -è; Ne '10 -i, 
'21 -ï, '97 A 82 A 

a. Dans les verbes qui, en fr. mod., sont 
en Aer, -iller, -yer (-oyer, -ayer, -uyer)..., on a 
normalement une finale ^-yf, +-yer...; mais 
il se produit volontiers une contraction qui 
amène *-yf, +-yi à 4, +, comme dans le cas 
ci-dessus : (SE) FIER = +f, -i, -er... (dis- 

tiyi, *galyi, +guétyi, +guétier..., mais “cati, 
+gati, “+guèti, “kèki...; -NETTOYER = "nët, 
4, -er.., mais, en lg. notamment, "néit: 

ete. Dans le sud du Lx, la contraction a lieu, 

et, en outre, Vinf. a souvent -r final, d’où 

Tr. Cf. J. FELLER, BSW 37 (1897), 261-5, 
et Notes 257-64; BRUN., Enq., n° 286 CHA- 

TOUILLER, et Etude, p. 167-8, 351 et 470. 

Localisations : 
(SE) FIER. Q. 1673 (4, 160) «on ne sait à 

qui se fier » : “fir, fir D 132; B 30 (ou figé), 

38; Ne 48, 44, 51, 57, 76; Vi 6, 13-22, 25 

(ou fiyé), 27, '34, 35, '36. 
CHATOUILLER. Q. 1603 (3, 13) < chatouiller; 

— chatouilleux »: +gatir, gatir Ne 51; Vi 13, 

22, 27, '34, 35, '36, 37, 46 | *dégatir, dégatir 

Vi, 6, 18, 16, 22, 27, '82, 35, 88, 48, 46 | 
+catir, katir Ne 43, 44, 57; Vi 8 | *décatir, 

dékatir V1 2. 
NETTOYER. Q. 111 (6, 2) «avec du genét, 

on fait l’écouvillon pour nettoyer le four » 
(lacunes nombreuses types divers); 389 

(5, 66) «mn. les pores > (id.); 1104 (7, 93) 

«n. et essuyer la vaisselle » (qqs attestations 
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seult) : tnètir, nètir Ne '38, 43, 51, 57, '70; 

Vi '1, 6-16, 22, '32, '34, 35, '36, 37, 38, '42, 

48, 47. Noter en outre, à To 99, «nétir » 

(q. 389), nétir [compl. à q. 1868 (2, 103) 
«... d'avoir nettoyé des prunes »]. Dans l'aire 

de tnètir, d’après q. 1868, le part. passé est 

en -i, -i (ef. B ci-dessous). 

A Rancimont-Léglise Ne 64, on a noté 

prir prier, krir crier (et aussi tür tuer, $ür 

essuyer, ¿tir jouer, etc.). 

B. PARTICIPE PASSÉ MASCULIN 
q. 1585 (2, 29) «elle est couchée; — elle 

s'est couchée » (trad. “elle s'a couché”, avec 

part. invar.). Le part. pa. a génért la méme 

forme que l'inf. prés. Différences principales 

(elles ne concernent parf. que le rad.; on cite 

d'abord la f. du part. pa., puis, entre paren- 

thèses, celle de linf.) : No 1 kudi, (linf. 

manque), 2 kusé (kusé) To 13 kuëé (-i), 24 

kučiyé (kuči -i,), 28 kucéyé (-Cè), 89 kučé (-sé), 

78 kušæ (kudi,), 94 kusa (-£ A 2 kukt,, Lin 

-) 12 kuči, (-&); Mo 1 kuse -kye (kusé 
-kyé), 28 kuši (-1), 64 kusé (-é küse), 79 kuki 
(arch.) +si' (-kï -51); S 1 küsi (kusi), 10 kuki 
(-in), 18 kusi” (-kò), 19 kusi (-4), 29 id. (-í -8); 

Ch 27 kūči (Vinf. manque), 61 kw .(-2), 68 

kadi (-1), "64 id. (kèt ku-); Th 5 kuki -či 
(-ki -&), 14 kusi (-1), 24 kūči (-1), 29 kutè (4), 
43 id. (-1), 46 kucé (kadi), 58 -i (kwit), 54 

kučé (7), 62 -é (4), 72 -è (-i), 78 -è (-i), 82 
-è (-i); Ni 20 (Ardevoor) kaki, (-1,), 88 kusi 
(kasi ku-), 88-89 kasi (-1), 61 kuèt (-i kadi), 
72 küsi (-ï kast), 90 kisi (-ï); Na 44 kūči 

(33 kwa), 84 kati (Vinf. manque) 112 

keti (kadi), 130 kadè (-) Ph 6 käëy [?] 

(3), 15 kūči (1), 37 ka [?] (kūči), 42 kiitè 
(-i), 54 kuéi, [?] (kòèt), 69 kūčė -é (kadi), 

79 kūčè (4), 84 kúct (kūči), 86 kuëè (-1); D 40 

kücé]i (-i); W 1, 10, 13, 30, 39, '42 kaki 
(-1), 68 id. (ku-), 66 kaké [= à] (-1); H 2 kaki 

(-kt -ki), 21 küké [= à] (-i), '89 -i (4); L 85 
kaki (4), 45 id. (1), 85-87 id. (-i), 101 kaki 
(i à linf. probt par erreur); Ve 31 küki 
(-8), 84 kaki (1), 85 kaki (Vinf. manque), 

41 kaki (-ī -i); Ma 1 kūčè (a -0), 8 kūči (ku-), 
19 küké (-é), 29 kaké (1), 53 katé (-i -éy 
Ne 20 kúéiy [?] (-2), 32 kūčé (-è -é), 44 kuči 

(kada), 57 kati (4), 65 kact (-i €), 76 kūčī 
(-è); Vi 18 kadè (-1). Lacunes : le part. manque 



à To 6, Ni 107, Na 129, Ar. 2. De ces diffé- 
rences, nous n'expliquerons que les plus 
importantes : en Hesbaye (W, H, L), le part. 
a souvent -i bref, alors que Vinf. a - long 
(phénom. régulier, noté par WARN., p. 22, 
6) dans Th et Ph, le part. à souvent -è, d 
alors que Pinf. a -2, -i... Les f. en Zu de Ph 
suivies d'un point d'interrogation sont probt 
des fém. calqués indüment sur le francais de 
la question (COUCHÉE); elles coïncident d'ail- 
leurs avec les formes de COUCHÉE données 

_ TOME 2. — NOTICES 78-79 

dans la premiére partie de la q. («elle est 
c. ». D'autres différences s'expliquent probt 
par la méme erreur. Soulignons que certaines 
discordances de l'o. sont dues au fait que le 
rad. des deux temps est différent : à To 73, 
où Pon notait kawi, à Vinf., le part. kusa 
se rattache probt à un inf. identique qui est 
emprunté du fr. coucher et qui est en Ter" 
(—-are) aucune trace n'y subsistant de 
Vane. à de Fier”, — Cf. Brus., Enq., n? 378. 

79. COUCHÉE. Part. passé fém. en -(i)ée, - y -ata. 

Q. G. 1585 (2, 29) «elle est couchée; — elle s'est couchée ». 

+ Comme pour Tini. (c. 78), les données 
manquent d'homogénéité : les terminaisons 
représentent tantôt - y - ata, tantôt - a t a. 

Le part. pa. masc. coïncide génért avec 
l'inf. : là ou celui-ci est en -é ou en -è, celui-là 
a la méme terminaison. En principe, le 
part. pa. fém. en - y - ata devrait être en 
"dy , avec -y final, là voy. tonique étant en 
hiatus. Il en va autrement pour quatre raisons 
principales : 1? le -y du fém. s'amuit volontiers 
aprés ?, et aussi aprés é; les deux genres 
peuvent différer alors par la longueur de i : 
celui-ci reste long au fém. méme quand il 
est bref au masc. (Ni e, W...): — 20 -iy 
s'ouvre en -èy, -èy dans Lg. e. et Lx n.-o. 
(+ A 37; D 34, 64), d’où ordin! confusion 
avec -ata; en qqs pts, cependant, -ata 
> -éyet-y-ata > -éy (L 1, 2, 85; Ve 41; 
Ma 1, 40 : cf. c. 77); — 3% on a -{ analogique 

en qqs pts de l'o. et de l'extréme s. (B); — 
4? dans Ve s., My et B n., les deux genres sont 
absolumt identiques, et il en est de méme 

pour tous les part. pa. en -é, -1, -u (cf. c. 78, 
80, y, et t. 1, c. 72 PERDUE); — 4? il y a eu 
substitution, d’après linf, de -ata à 
-y-ata; les f. de l'e. en -é, -éy, -i (celles 
de B 4, 5, 7), correspondant à des inf. en -é, 
-è, -1, représentent en fait -ata, sans y; 
il en est de méme de certaines f. en -éy... 
(D 64: Ma 19-24, 39-42; B 12), qui corres- 
pondent à un masc. en -é ou en -è; on observe 
done que les f. en -éy peuvent avoir une 
double origine : -y-ata dans Lg, -ata 

dans Ma... ! 
- 

= A. L “-ÈYE". tcoûkèye : kükèy D 34; 
H 68; L 1-14, 85, 66, 85; Ve 41, 42 (-ey); 
Ma 2, 29. || *coütcheye : küéèy Ma 1, 39, 
40, 53. 

II. '-&£vE'. *coükéye.. : kwkèy D 64; 
H 50, 67; L 19, 29, “382, 43, 61, 94-116; 

Ve 1-26; Ma 4-19, 24 Leni | kúkéy Ma 20 | 
kukèy A 87 || kücéy Ma 3, 42; B 12. 

IH. kékey L 39 || kadèy Ne 11, '23, 24 || 
kusèy Ni 86 | -é, A 44. 

IV. "-ÉYE”. * coukéye... : kukéy, éy Mo 9 [?]; 
S 31, 36; Th '2 || ktildy, -éy Ni 107 (-6;, éy 
[?]; Ma 35, 86, 46, 51; Ne 9, 14-16, 31, 
33 | -č B 30, 83; Ne 32, 47 | kuëéy Ni 61, 
93; Ma 43 || kaséy, -éy Ch 4, 28; Ni 1, 38 
(Sy), 89, 90 | te Ni 72, 112 | kuséy, -éy 
S 19, 29, 37; Ch 26; Ni 11 | -é, -é, A 50; 
Mo 37 | kusé, A 1 | -é, To 99. 

V. YE, Ier", *coükiye.. : kükiy H 27, 
'28; L 45 || kéiciy Ch 43 | *coükiye... : kükiy 
Ni 20 (Ardevoor) 85; Na '20, 30; D 30; 
W '8, 10, 13, 21 («coükte »), 85, '86, '39, 59- 
66; H 1-21, 37, 38, 39, 46, 49, 53, 69 | kaki, 
Ni 20; W 1, '42 | -i, W 3 | keikiy Ni 2, '5 | 
-ty Ni 17 | kaki, Ni 19 | kukiy Th 5; Ni 6, 
26, 28, 45 | -i, Mo 42 || kadi, Ch 
27, 68, '64, 72; Th 24; Na 1, 92, 44-99, 
107, 109, 127-135; Ph 15-83, 42-61, 79; 
Ar 1, 2; D 15, 25, 86, 38, 46, 58, 68-101, 

120; B 16; Ne 4, 76; Vi 13, 16 | katéty Ch 33, 

61; Na 112, 116; D 7, 40 | hat, Th 46; Na 101; 

Ph 6; Ne 65 (-i,); Vi 22 | küéz, Ph 87, 84 | 
kudiy To 7; Th 5, 29, 43, 53, 54; Ni 80; Na 6, 

19, 23; Ph 69 (kw-), 81; D 110; Ne 20 |-i, 
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No 1; To 6; Ph 86 | -£, Th 62 || kusiy Mo 58; 
S 1; Th 14 | -4, Mo 23. 

VI. "Dipht. : formes du type -i e)? : 
kukyé Mo 1 | kukyi, Mo 41 | kut'yé Mo 64 
(«plus plat » que usé, relevé aussi ib.) | 
< coutchiée > A 55 | kut'yè, A 44 | «coutiée » 
A 60 || kuciyé To 24 | -éyé To 28 || -£, To 43 | 
-i, A 12. | 
VIL Cea -17. feoüki. : kaki Ve 31-34, 

37-40, 44 || kadi B 9, 11, 15, 22, 23, 27; 
Ne 57; Vi 25, 27, 39, 37 | kuči To 27, 37; 
Th 72, 82. || *coüki.. : kaki W 1; L 87; 
Ve 35; My 1; B 4, 5, 7 | kuki A '20, 28; Mo 44 || 
kadi To 2; D 113, 123, 182; Ne 43, 44; Vi 2- 
8 | kati D 136; Ne 51 | kudi A '18; Th 64; kati 
Ne 69 | kuči No 3; Th 73 || kusi To 58; Mo 79; 
Th 25 | kusi Ni 88. 

VIII. "-É". *coüké... : küké Ve 47; My 2, 
4; B 2, '8, 6 | kóké My 3, 6 | kuké A 2, 7 || kadé, 
-é B 21, 24, 28; Ne 26, 47, 49, 68 | kř- Ne 60 | 
kuté, -é To 18, 48, '71 («kuëée » || kasé 
To 78 | kusé, -é No 2; A '52; Mo 1, 17, 20, 
64; S 18. 

IX. kadè Vi 18. || kusè S 6. 
X. kusé To 94 | -æ To 73. 
= B. I. Tipi: +coútchite : 

38-47 | «coutchite » Vi '84. 
II. *coukéte : kukét A 7; S 103, 

kadit Vi '1, 

80. VENIR. Inf. en -ir, 

l Il arrive que le fém. ne corresponde pas 
exactement au masc., bien que le rad. soit 
le méme : ainsi, à Th 72, ou le mase. est kučè 

(avec -at u) et le fém. kuči (avec - y - a t a); 
de même a Ph 69, kutè mase. et kutiy fém. 

? Les f. classées sous ce titre ne constituent 
pas une série homogène : elles contiennent 
toutes un élément i, mais celui-ci est de con- 
sistance et d'aecentuation variables (il figure 
deux fois dans kukyi, Mo 41). ` 

3 Lacunes : To 1; Ch 16; Ni 98; Ne 39; 
Vi 35, '36. — On a aussi des part. en 

-y-ata aux q. suiv. : 1585 (2, 29) «con- 
duire une charrette bien chargée », 708 (2, 
224) «elle a été bien soignée ». Les f. de ces 
part. sont génért parallèles à celles de cou- 
CHÉE, notam! pour Br, Nm, Lg et Lx; à Fo., 
situation plus flottante, Noter que lintro- 
duction du type fr. "coucher" ne semble guère 
favoriser les terminaisons en é à l'o.; l'aire 
de "-éye” (A. IV), par ex., est à peu près la 
méme pour COUCHÉE que pour les deux 
autres part. Compléments et var. : To 1 
tjèrki «swagnée »; Ch 16 kérééy suñéy; Ni 98 
kèrgiy sóñiy; Ne 39 ¿@rgé, sdhüé; Vi 85 
«éèrgie » suft, '86 Cergit suni; — Mo 58 
suñi, (seule f. avec $ nasal pour SOIGNÉE; 
infl. de ñ); Ma 43 kučéy Cèrgiy sònèy;... 

lat. - ire, non inchoatif. 

Q. G. 1498 (Q. P. 1, 194) «ils devaient pourtant venir aujourd'hui »!. 

* ALF 1360. 

14, 239-40. 

Brux., Eng., n° 1641. FEW 

+ Aux inf. fr. en -ir, inchoatifs ou non, 
correspondent normalement des types en -i 
(génért bref, rart long) et en -fr, -ir (extrême 
ouest)?. Mais, dans une vaste zone qui 
s'étend de Ni à Vi, pour les verbes non- 
inchoatifs, la f. de l'inf. a été supplantée 
par une autre, qui doit étre celle du participe 
passé : types en -u, -ü.., et aussi en -ou 
(Ma... Dans W-H, cependant, linf. et le 
part. ne coincident pas toujours : en qqs pts 
où celui-ci est en -w, celui-là est en -à, -& 
(W 85, '86, 63; H 37, 38). 

Le rad. de venir s'élide, comme en fr., 
après une finale vocalique. En w., vn- > sou- 

vent mn-, parfois nn- (assimilation plus com- 
plète), parfois fn- 3 (assourdissement du v par 
dissimilation). 

= A. "a7. I *v'ni : vni To 43-58, '7l; 
A 1-60...; Mo 1-17, [20], 23, 58-79; S 1, [6], 
10, 19-37; Ch [4], 16-28, [48], 63, '64, 72; 
Th '2, 5, [14], 24-62, [64], 72-82; Ni 1, [72]; 
Ph 6, 15, 33-86; Ar 1-2; D 34, 94, [101], 
[110]; H 8, '28, 67-69; L 19, 29, 32, 43, 
'50, 66, 113; Ve 1, 24-31, 34-39, 41-47; My 1- 

4, [6]; Ma 1, 19-29, 40-43, 53; B 2, 8, 4, 
6, 7, 11-16, 23, 27; Ne 33, 39, 47, [49], 60- 
65; Vi 2, 46 | vini W '57 || *f'ni : Th [54]: 
L 85; Ve 6, 8, 82. || *^m'ni : mni A 37; Mo 20; 
D 30, 46, 64; W 1, '8, 10, 13, 30, '39, '42; 

H '45, 46-53; L 1-14, 35, 39, 45-66, '71, 87- 



ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

GL KSE Ire 
a > 
s + 

VENIR 
inf, en «ir, lat. «ire, non-inchoatif 

tonè an To nt 

ap "mni 

— Limite JR. D 

VENU 
participe passé 

4 + FIN H e 
@ ‘nou W vnu geni mena B oné 

Qe mnou W'nnu @ mnà M mne D m nê 
; Z; | 

annu gnu Z 7 4, -È 
Geo 

3 “vinre (Ne 44) 
-== Limite -ou/-u 

TOME 2| 

CARTE 80 



116; Ve 38, 40; My 1 (moins souvent uni), 6; 

Ma 2-12; B 9; Ne 49. 

IL. +v'ni : oni, -é, -é S 6, [10]; D 123, 136; 
W 35 B 5; Vi 6, 8. || “m'ni : mně W 66; 

H 1, 2, 21, 27. : 

III. +v'ni: oni Mo 37, 44. || *m'ní : mni 
Mo 41, 42, [44]. 

= Mir, ar. IV. +v'nir : onir No 1-3; 
To 2, 6, [7], 13, [28], 78, [94] | vnir To 99. || 

“v'nir : vnir To 1, 7, 24-89, [48] | èvnir 
To 94 || onir To [7] | èvnèr To 73 (vnér 
q. 1499, q. ener 1787) 8. 

= B. ou, -v^. I. v'nou : vnu Ma 51 | vènu 

B 21 (Roumont, q. 1499). || *m'nou : 
Ma 39. 

TI. *v'nu : vnu A 2; S 13; Ch '36, 43; Th 14; 

Ni '25, 88, 72, '74, 85, 90, 112; Na 69, 84, 

129, 185; D 7-25, 36, 38, [40], 58, [68], 72- 
84, 96, 101, 110-120; W “45; Ma 35, 46: 
B 21, 22, 24, [27], 28-33; Ne 9-16, [20], '23, 
24, 26, 44, 69, 76; Vi '12, 13-25, '32, '34, 35, 

'86, 37, 43, 47. || “m'au : man Ni '74, [107], 

112; D [58]; W 59; Ma 36. || “n'nu 

Ni 24; W 21. 

IH. *v'nü : onè, -@ S [13]; Ch A, 33, 61; 

Ni 14, 26, 28, [83], 36, [38], 39, 45, '66, 80, 
'97, [112]; Na 1-19, '20, 22-59, 79, [112], 130; 
Ph 16; D 40, [123]; W [32]; H '39; Ne 4, 20, 
31, 82, [69]; Vi ‘1, [25], 27, 38. | +m'nàü : 
mnù, - Ni '14, 88, 107; W 35, '36, 63; 
H 37, 88. || *n'nü : nnà Ni 20. || one Ni 11, 
93; Ne 43, 57 | mne Ni 61. || *v'né : vné, 
-@ S [13]; Ni 2, /5, '10, 17, 19, ‘62, 98; D 182; 
Ne [48, 44], 51, [57, 69]. | ̂m'né : mné Ni 2, 
'5. | *n'né : nné W '2 6. 

mnu 

: ANU 

1 Autres q. consultées 1499 (4, 125) 

«il voulait venir;... », 1787 (2, 100) <...; 

venir à bout de quelque chose ». Le tableau 
est fondé sur q. 1498; on met entre erochets 
les numéros concernant les autres q.; on 
néglige de menues var. 

2 Pour -IR inchoatif, ef. q. 81 (5, 226) 

«les fruits vont... pourrir... » et 1624 (8, 33) 
«c'est beau de nourrir ses parents » : par- 
tout -i ou une de ses var. -ir... à l'extrême 

ouest. 

3 fn- est attesté dans les textes liég. du 
17? s.: Haust, ND 9, 14. 

4 A W B, la voy. -à provient de u aussi bien 
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que de ¿, de sorte qu'elle correspond à -é 

du Br or. : ef. t. 1, c. 41 rÉTU, fésté W 3. 

Ce n'est pas le cas dans les autres pts de II. 

La f. ont de W 3 pourrait donc, et méme 
devrait, être classée sous B. HI; de méme, 

dans t. 1, c. 72 PERDU, la f. pyérdi du méme 
pt, classée sous III, se rattache au type 

“pièrdé, Te Cf. n. 6. 

5 Altération de -ir par reláchement de la 

voyelle, ou infl du type "ouvert? = ou- 
VRIR (cf. B) ? — = | 

° Dans Ni, -é peut provenir de -i aussi 

bien que de -u; il y existe à la fin des inf. 
inchoatifs POURRIR et NOURRIR (n. 2), où 

il remonte assurément à -¿ dans VENIR, il 

doit être altéré de -u : la zone de -é est entou- 

rée par -u, -@, 

a. Le rad. dé VENIR garde sa voy. dans un 

bon nombre de pts à la q. 1499 (dans le 

n.-e., après imparfait “voléve...) et à la q. 1787 

(oà le mot vient en téte de la phrase) : 

A. Y. vini Na 129; D 30, 34, 46, 94; W 1, 
'8, 10-30, '39, ‘42, '57; L 1-14, 29-116; Ve 1, 

8-34, 39; My 1 (moins souvent vuni), 2; 

Ma 2-12, 20, 29; B 15, 23; Ne 38 | véni Ch 4, 
63, '64; Ph 53, 69, 86; My 3; Ma 1, 40, 42, 

58 | vuni Ve 6, 31, 37-47; My 1, 4; B 9, 11; 

Ne 47, 60 | v&- My 6 | væ Mo 87 | véni B 2, 

'8 | ¿oni Mo '57 | évni A 44. || IT. viné H 8 | 
vèné W 8, 66; H '28, '42. || HT. èvnir To 94 
(q. 1498) | -ér To 73 (id.). 

B. I. vénu Ma 39, 51; B 21 (Roumont). || 

II. vinu Ch 61; Na 84-112, 127, 130, 135; 

D 7-25, 36, 40, 72-84, 96, 101; W 21; Ma 35, 
36, 46; B 21; Ne 4 | vê- W 59 | vè- Ma 43; 

B 33; Ne 16, 76; Vi 27, '36, 37, 43 | vu- D 68; 

Vi 13, 18, 22 | vé- [?] Ma 36. || III. vin& 
Na 1, 79 | vė- Na 19, '20, 22-80, 59; W 35, 36, 
59, 68 | vè- Ch 33; Vi '1, 88 | veni: D 132 |véné 
Ni 61, 93; Na 49; W 63 | vé- Ni 80; Na 6; 
Ne 32 || vene Ni 11 | vé- Ne 48, 57 || vèné 

Ni 2, /5, 6, 17, 19, 26, 28, 45, 80, 97, 98. || En 
outre : *vinre, vèr Ne 44 (q. 1787), forme 

analogique. 

Les principales variantes fournies par ce 

tableau à propos de la terminaison sont por- 

tées sur la c. à l'aide des signes des types en 

v-. 
La voy. du rad. ne coincide pas toujours 
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avec la voy. caduque locale (t. 1, c. 54 LE) : 
ainsi pour “vini dans Ve et My (voy. cad. u) 
et pour ^véni, “vènou, vénu dans Ma, à B 21 
(Roumont) et dans Ne (voy. cad. i). 

B. La substitution du part. passé à Vinf, se 
produit pour plusieurs autres verbes et à peu 
près dans la méme zone : DORMIR, q. 1748 
(4, 182) «il fait semblant de dormir »; mou- 
RIR, q. 1308 (2, 174) «il faut souffrir pour 
mourir » (elle a lieu aussi pour SOUFFRIR, 
mais dans une zone beaucoup plus restreinte); 
SERVIR, q. 788 (4, 44) «... dépéchez-vous de 
nous servir »; COURIR, q. 875 (4, 10) «...; pour 
qu'elle ne puisse pas courir dans le pré » 
(discordance : type "*court, -i" dans le s.-e. 
de Lx, notamment dans Vi); TENIR, q. 1067 

(7, 61) «..; se tenir au coin du feu > (lac. 
nombreuses : types divers; on a souvent 
"+Hinre` dans Paire de “tv'nu...) OUVRIR, 
q. 1660 (4, 155) «(il faut) ouvrir la porte » 
(lac.; type “ouvert” trés répandu nm. 
*d(r)ouvié, To 78 uvér...); COUVRIR, q. 1330 
(7, 220) «couvrir une maison de chaume;... » 
(lac.; type "couvert" : nm. ^couvié; To 73 
rkuvér...). Cf. NIEDERLÄNDER, $120; DE 
Ruvco, $212 rem: et ci-dessous c. 81. 

Le -r final apparait à l'extréme o., dans 
la méme zone que pour VENIR. 

y. PARTICIPE PASSÉ. Le part. passé des 
v. inchoatifs se termine partout par - comme 
en fr., ou par une var. de -i (-à Na n., W, H...; 

81. VOULOIR. Inf. en -oir, lat. -ë 
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ë Ni e.) : q. 606 (4, 29) «je voudrais que vous 
ayez fini », 1480 (1, 203) «ceux qui ont fini 
leur journée sont contents ». Pour les v. non 

inchoatifs en - (fr. -¿r), du type de VENIR, la 
situation est tout autre. 

Le masc. VENU (q. 789 [1, 37] «je suis 
venu avec mon frère » et 84 [1, 4] «... quand 
tu es arrivé [trad. venu] >) est génért du 
méme type qu'en fr. et il a donc les mêmes 
terminaisons Lat, -u, -4, -ê et aussi -€ W 8) 

que PERDU, t. 1, c. 71. Cependant, dans trois 
zones séparées, le part. pa. est en -¿ comme 
Pinf. : (q. 789) vni Ve 24, 34, '36, 37-39, 42 
(ou mnu q. 34), 44, 47; My 1-4; B 2, '3, 4, 6, 

7, 11, '14 (ou vnu q. 34); Ne 33, 39, 49, 

60, 63 | vini B '17 | fni Ve 32 | mni Ve 40; 
My 1, 8, 6 | vni, -é B 5; Vi 2-8 || vni Vi 46. 
Ces trois zones sont hachurées sur la carte. 

Le fém. VENUE (q. 1252 [4, 93] «notre 
cousine est-elle venue? x; lacunes, parce 

qu'on traduit parf. ~... a-t-elle venu ?") est 
aussi génért parallèle à PERDUE, t. 1, c. 72, 
sauf dans les trois zones qui viennent d’être 
signalées. Dans la zone nord (Ve, My, B), 

on a la même forme pour le part. pa. fém. 
que pour le masc.; à Ve 42, où le masc. était 
vni ou mnu, on a pour le fém., q. 1252, 

ruvnów ‘revenue’. Dans Ne-Vi, on a vuni 

Ne 33 et 63, vni(,) Ne 47, vuniy Ne 60. Au 
pt Vi 46, venít. Autres f. en -t : vénüt A 2, 

Vi 48 | vè- S 10, Vi '36 et 43. — Cf. ALF 1368; 
Brux., Enq., n° 1651; Mar., BSW 40, 80-1 

et c. (limite -u/-u). 

-e r e. 

Q. G. 1980 (Q. P. 4, 240) «il ne suffit pas de vouloir, il faut pouvoir zi. 

+ ALF 1414. FEW 14, 216b. 

+ Les types en -r (I, IIT-V), ainsi que 
ceux en -wé, -wa, -wò (VI), sont normaux : 
cf. t. 1, c. 45 FROID, et aussi 61 MIROIR (mais 

ici, -U fait défaut). Comme pour VENIR, c. 80, 
la forme originelle a. été supplantée par le 
part. passé (types en -u, -u, d, -é... : VII-VIII); 

méme discordance pour W-H. Pour le type 
en +-eú, cf.n. 2. Notez les types en -i, -é... (TX), 
qui sont dus à une analogie des inf. en - ir e. 

L'abrégement du rad. vól-, vul- en vl-, après 

voyelle tout au moins, doit étre plus répandu 
eneore qu'il ne parait. Noter que, dans les 
listes données, vl- correspond, selon les en- 
droits, à vól- ou à vul-. 

= '.gÜn, -EUR, -En^". L a. *voleür : 

vôlér H 50, 67, 68; L 1, 19, 29, '32, 39, 48, 

'50, 61, 66, ‘75, 94-116; Ve 1-40, 42, 44; 
My 1-6; Ma 4-19, 24; B 4, 7. | +wleúr : 
vlér Ve 87-47; My 1 (aussi vólór); Ma 19, 
29; B 2, '8, 5-9, '14, 15. || b. +v'leur... : 
vler Ma 1, 42, 53; B 12, 24 | vl&r Ma 40; 



224 ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

vlér Ma 24; oler Ma 51 (mais pl&r “pouvoir`). 
|| e. *v'lér... : vlèr B 11, 21-28, 27, 30 | -er 
B 16. 

IL. +voleû ? : volé L 2 (-&, mais -é 1994), 

= "-wÊR..., -WÁR...; -OÜR...; -WÈ, 

-wa”. HI. +yolwér, ‘vou-, -èr... : vòlwèr 

Ni 38; Ph 86 | -er Th 73; Ni 88 || vulwér 
Ch 4, 28, 83, 61, 63, '64; Th 24, 29, 46, 72, '77; 

Ni 1, 89, 90, 112 (-zr; Ph 69 | -èr Ni 86; 

B 33; Ne 76; Vi 16. 

IV. +volwár, ar. -ár, -Ór, vou-... : vólwár 

To 73; A 60; Mo 64; S 1, 31; Ne 65 | vòlòdr 

To 43 | vòlwar To 37, 48, ‘71; A 12 | vòl war 
A ‘18 | vélwär No 1 | -ar No 3; To 27 | vulwar 
No 2; To 1 et 39 («vouloir »; A 1; Mo 9; 

S 19, 29, 37; Ch 26; Ne 89, 49, 69; Vi 13 | -ar 

Mo 1, 58; B 28; Ne 47, 49, 60, 63; Vi 2-8, 
18-35, '86, 37-47 ||vòlwdr To 99 | -war Mo 17; 
S 13 (và-) | vélwär To 73 | vóljür To 78 | 
vulwär To 7; Mo 20, 37, 44; S 13, 36; Ch 16; 
Th '2, 5, 14, 25 || vólwór To 58; A 44 | -ór 
A 12 (ou -àr), 87 | «volwór > A 28 | vólwor 
A 55; S 10 | -wór A '20, 50 (ou -wò, r): S 10 | 
vòlwòr A 87. 

V. +voloúr, -Ór, -ò,r... : vólür A 2; S 6; 
Ni 33 (ou vu-) |-dr A 7 || vulór To 2, 6 | vē- 
To 94 || vòlò To 13 | Au, vulo,r To 24 | 
vulô,r To 28 | vel, war Ni 362, 

VI. +volwe, *voulwé, -wa, -wó : vòlwè 

Th 54, 62, 78 | vu- Th 43, 62, 64; Ni 72 || 
vulwa Mo 79 |vòlwò A '52 | vu- Mo 41. 

= Tou, -U, -d, -é". VII. +volou, +vou-, 

*vlou : vólu D 30, 34; W 1, “8, 10, 13, 30, 
'89, '42, 66; H. 46, 49; L 14, 85, 89, 45, '57, 

85, 87; Ma 2, 3 | vu- W 13 | vlu D 30, 46; 

Ma 2, 9, 20, 39. 
VIII. a. *volu +vou-, +v'lu : vòlu Na 84; 

W 21; Ne 11-16, '23, 24, 26 | vulu Ch 43, 61; 

Ne 26 | vlu Ch 72; Ni '25; Na 44, 69-185: 

Ph 33, 37, 53, 54; Ar 1; D 7-25, 36-40, 58, 68- 

101, 113, 120; Ma 1, 35, 43, 46; B 28; Ne 4-11, 
20, 33; Vi "32, 35. || b. +volò... : vólà Ni 20; 

Na 1 | vlú Na 22, 23; Ph 16; D 81; Ne 4 | 

volé Ni 26, 28, 45, 85; Na 19, '20, 30-59; 

D 123; W 1, '32, 35, '36, 59, 63; H 1-21, "28, 

37, 38, /89; Ne 31, 32 | vu- Ni 107, 112 | vlé 
Ni 61, 80, 93, '97; Na 6, 99, 130 (vlé, mais 
plé 'pouvoir'); H 1; Vi '1, 25, 88 | ole Ni 11. | 
|| e. *volé... : vòlé Ni 2, '5, 6, 17, 19, 26, 28 | 

-œ D 132; Ne 43, 44, 51, 57 | vlé Ni 2, '5, 6, 
17, '97, 98 | -œ Ne 43. 

= "q, IX. "wolt, +vou-, +vé-, o. : vòli 

Ch 26, 27; Th 58; H 53, 69; L 106 | vu- Th 24 

(arch.) | vè- Ph 61 | vii Ph 6, 15, 37-45, 79-84; 
Ar 2; D 64, 110 || vólé, vlé D 136 | vòlé W 3; 

H 27 4. 

1 Autre q. consultée : 1994 (8, 218) «ils 

étaient trois à vouloir m'attaquer »; ici, le 
mot vient après voy. et l'élision de la voy. 
du rad. est un peu plus fréquente. Lacunes : 
Mo 42 (rép. détournées aux deux q.); Ma 86 
(id. q. 1994; pas de rép. q. 1980). 

2 Ce type en +-eú (II, L 2-7), classé après 
"+-eúr...", peut être abrégé de +-eûr : la région 
de L 2-7 fait partie de la zone ou POUSSIÈRE 
est représenté par un type +poússi sans -r 
final (t. 1, c. 79); mais il peut venir aussi du 

part. passé, qui a la méme forme (cf. 8) : 
“voleth inf. et part. avoisine *volou inf. et 
part.; la finale “edi fait cependant difficulté 
au part. 

? Le f. de Ni 36 offre une diphtongue ana- 
logue à celle des f. précédentes; cf. t. 1, e. 61 
MIROIR : Ni 88 mirdir, '85 mirú,. 

4 Pour -é W 3, cf. c. 80, n. 4. 

«. POUVOIR, q. 1980, offre souvent des 

types parallèles, mais la situation est troublée 
par le fait que ce verbe est souvent rendu 
par SAVOIR. 

La substitution du part. pa. à l'inf. se pro- 
duit pour la plupart des v. en -ére, mais 
sur des aires trés variables : POUVOIR, VALOIR, 

FALLOIR, DEVOIR, SAVOIR, AVOIR; en outre 
OSER (type “os-oir”). Cf. NIEDERLÄNDER, 
$120, et DE RUYG, $213. Pour Avoir, cf. 

e. 82. A Th 24, d’après compléments q. 1980, 
vuli, puli, vali, fali sont archaiques. 

B. PART. PASSÉ: q. 595 (4, 28) «j'ai voulu 
sortir », 1426 (2, 80) «il a voulu m'empoi- 

gner... ». Mêmes terminaisons que pour 
PERDU, t. 1, c. 71, sauf a L 2-7, où l'on a 

vòlé comme à l'inf. Noter volé W 3 (comme 

*piérdi; cf. c. 80, n. 4) et, pour -«, ajouter 

vlu Ma '50, B '17 et 21 (Roumont). A la 
q. 1426, on a vôlu L 7 (au lieu de vòlé; en 
outre, vlu To 6, volé [?] Th 5, vlu [notation 
erronée] D 113. 

a a iii 
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82. AVOIR. Infinitif présent. 

Q. G. 1896 (Q. P. 4, 210) «plus a-t-on, plus veut-on avoir », ete. 1. 

€ ALF 82, 588. BRUN., Enq., 

Man., BSW 40, 90-1. FEW 4, 361b. 
n? 78. 

* Données comparables à celles de c. 81 
VOULOIR; mais 1? les types en -wé (4. VI) 
sont beaucoup plus répandus pour AVOIR, et 
29 les types d'orig. participiale (B) le sont 
beaucoup moins. Parmi ceux-ci, tavu, -ù fait 
diffieulté : dans le domaine liég., oü le part. 
passé est normalt en at, ces inf. en -u, -ù 
peuvent s'expliquer par une réduction de 
taveúr en position atone : voy. *avur B 9 
(A.I.c) et le type *aveá (A. Il), dont les trois 
ex. proviennent de q. 1854, où le mot ne 

porte pas d'accent (*po-z-aveí P pé); cf. 
Rem., BTD 16 (1942), 265 sv., et É. LEGRos, 
Mél. Delbouille, 1964, 363-380. Pour les autres 

f. de B, cf. c. 83 Ev. Pour la réduction 

vw- > w- à l'initiale, cf. t. 1, c. 97 VEINE et 

100 (rL) vorr; les f. en vw- et en w- sont rele- 
vées ensemble en qqs pts : To 48; Mo 64; 
Ch 63, '64; Ne 60; Vi 6. 

Formes diverses aux mémes pts, non seult 
à l'o. (pron. et notation parf. flottantes), 
mais aussi à l'e. : L 61 avér, -u, -u; Ve 47 id.; 

Ma 42 avr, -@r, -&r, -u; B 9 avur, -u, -u; 
ete. Il est impossible de déterminer si, à l'e., 
les f. en -r s'emploient de préférence sous 
l'accent et celles en -u, -w en position inaccen- 

tuée; les unes et les autres paraissent se con- 
currencer en toute position. Voy. pourtant 
ci-dessus la remarque sur “aveti. 

= A. I. a. taveür : avér H 67; L 1, 19, 

29, '32, 89, 48, /50, 61, 66, 94-106, 114; Ve 1-8, 
'15, 24-37, 39-47; My 1-6; Ma 1, 29, 42; B 2, 
'8, 4-7, 15. || b. avér Ma 51 (ou ert B 21 
(Roumont). || c. avur B 9. || d. taveur... : 
aver D 58; Ma 1, 42, 51; B 24; Ne 14 | avèr 
Ma 42 (q. 1764). || e. *avér... : avér Ma 85, 
36, 43, 46; B 11, 21-23, 27, 80; Ne 9, 16, 26, 
57 (q. 1764) | aver Ma 39; B 16. 

II. *aveü (q. 1854) : avé My 2, 4 B 7. 
= III. *avwér : avwér Ni 1 | -áfér To 7 

(q. 694). | tawèr : awèr Th 73; Ph 86; Ne 48. || 
*avwer: avwèr B 83; Ne 76; Vi16. | tawèr...: 

awér Th ‘82; D 120, 136; B 28; Ne 11, 15, 

'22, '28, 24, 82-89, 51, 57 | -er D 182; Ne 31, 
83, 44, 51. 

IV. *avwár : avwür No 1-8; À 1, 12; Mo 9, 

58; Ph 6 [?]; Ne 49, 60; Vi 37 | *awár : Mo 20; 

Vi 2. || *avwar : avwar No 2; To 1, 7, 27, 37, 
89 («avoir »), 48, 73; A 12; Mo 1, 23; S 13; 

Ne 47, 49, 60, 68; Vi '1, 18-18, '21, 22-27, "89, 

85, '86, 37-47 | avywar A '18, ‘18. | tawar : 
awar Vi 2-8, 25. || tavwär : avwár To 48, '71, 
78 (a-, a-); A 87; Mo 9-20, 37, 64; S 13; Th 25 

-år To 99 | av,wär To '71; A '18 | avár To 78. || 
avwár, d- To 7. || +tawár: awár Mo 64. | 
tavár : avär Mo 20; Th 25 (-a/òr). || avwòr 
A 44 | -òr A 28 | -ör S 10 | -or To 6 | -őr A '20, 
87 | -ór A '20 50 | avór (-òr, -óp) To 13; 
avòr (-òr, -ò,r, -Ó,r) To 24. 

V. *avoür: avür A 2, 7; S 6; Ni 83. || 
*avour : avur Vi 46, 47. || *avór : avór To 2, 
6 (ór, -ó r), 28 (-ôr, Ze, Ae, -ó,r), 94 (a-, 
d-). || avo,r To 48; A '10 | ava,r A 2 | avèr 
To 13, 28 | avò,r, -ó,r... To 24, 28 | avwer, 
av wer Ni 36, 

VI. *avwé... : avwè Ch 4, 68, '64; Ni 1, 88, 
72, 90 | davwè ? Ni 88. | tawè... : awè Ch 28- 
43, '54, 61, 63, '64, 72; Th 24, 29, '32, 48-82; 

Ni 2, '5, 11, '25, 26, 89-61, 80, 90, 93, '97, 

107, 112; Na 1, 6, 22, 23, 44, 59, 69, 99, 107- 

127, 180, 135; Ph 6-84; Ar 1-2; D 7-25, 36-40, 

68-123, '129, 132 (ou -e); Ne 4, 11, 20, 51, 

69 | dawé ? Ni 89, 61, 107. 

VII. “avwa : avwa To 48 («avot ») 58; 
A 55; Mo 87, 79. | tawa : awa Ne 65, 69. || 
avwó A 50, 52 (-9), 60 | awó Mo 41, 42. 

VIII. tavoû : avú A 7; Mo 17, 44, 58; 

S 1, 19-37; Ch 16-27; Th 8, 5 3, 14. || *avou 4: 
avu Mo 44, '57, 58; S 29; Ch 27; Th 14, 25. 

= B. I. *avou*: avu D 30, 84, 46, 64; 

W 21; H 46-69; L 61, ‘75, 85, 87, 101, 106, 

114, 116; Ve 38, 41, 42, 47; Ma 2-29, 40, "50; 

B 9, 11. || awu L 85 | au L 87. || òyu L 19, 
29, ‘50. 

II. *avu : aou D 84 (q. 694) [?]): W 72, 
‘8, ‘9, 10-80, ‘89, ‘42, ‘56; H 8, 68; L 1, 14, 

"16, 29, 45, ‘50, 61, 66, 94-113; Ve 31-35, 37, 

39, 47; Ma 29, 89-42, 58; B 9-12, ‘14. | tava: 
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PM da E Dz a» "5 Ha 

AVOIR d? "ns i 't 2 E Ç vm. boua 

infinitif présent CRE na o, | A LR ° 

pass 1 < 
aveur I aver | 
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ave, -ù Ni 28; Na ‘20, 80; D 123; W 1, 35, ‘36, 
68, 66; H 1-27, '28, 87, 88, "89, "42. | “avè: 
avè Ni '97; Ma 48; Vi 47 (q. 1674). || toyu : 
.òyu Ni 85, ‘102 («oyu >): Na 49, 79, 84, 101, 
129; W 21; Ne 83, 39. | *oyü : óyd Ni 5, 
20 (-à), 26, 28, 45; Na 19, '20, 30, 49; W 3 
(q. 1674), '32, '45, 59; H 88. | “oyè... : óyé, 
-œ Ni 2, '5, 6, 17, 19, 28, 45, '97, 98 | (0)yé 
Ni 6 (q. 1896). | “oyi : óyé Ni 85; W 3. 

IH. *oyeü - óy& L 2-7. ` 

1 Autres q. consultées : 694 (2, 209) «...; 
avoir la venette », 710 (2, 121) «a. le 'brà- 
lant' (des aigreurs) », 1674 (4, 161) «il n'y a 
pas de confiance à a. en lui », 1764 (2, 96) 
«a. une, blessure à la saillie du tibia », 1854 
(4, 208) «il tuerait un pou pour a. la peau », 
1868 (2, 103) «j'ai les doigts tout gluants d'a. 
nettoyé des prunes », 1927 (2, 221) «a. un 
torticolis ». Lac. nombreuses à certaines q., 
notam! quand le mot est en tête d'une expr. : 
694, 710, 1764, 1927; la rép. donne le com- 
plément du verbe, mais non celui-ci. Dans 
le tableau, on indique seult le n? de la q. pour 
quelques f. isolées et surprenantes. 

83. EU. Part. 

2 Ces f. en d- apparaissent à des q. où 
AVOIR vient en téte de l'expr. (q. 694, 710). 

3 A Th 5, q. 1927, on a noté avi, probt 
par erreur. 

* +avou (A. VIII) et *avou (B. 1) n'ont pas 
la méme origine : celui de l'o. provient de 
habére, comme *avoür, -our (A. V) et 
*avoá (A. VIII); celui de Pe. est le part. pa. 
*habütu s (ef. c. 88). 

a. SAVOIR : q. 598 (4, 26) «ils doivent s. 
cela >. Formes régulier parallèles à celles de 
AVOIR. On relève une série de types en -p- 
(rad. sèp-, d’après le subj. +sèpe < *s a pi a m: 
DL 578-9), qui sont donnés seuls ou en con- 
currence avec d'autres : sèp Na 101; D 72-81; 

Ma 36, 43, 48 || sèpér L 116, -œr Ma 1 || sèpi 
W '56; H '20, 46, 50, 53, 67; L 1, 61, 85, 87, 

106, 113; Ma 12 | -é H 21, 27, '28, 42 | sépi 

Ve 24 || sèpu Ma 8 | -u H 8 | -& H 38, '89 | 
sópu Ma 46. — ALF 1200; Brun, Enq., 
n° 1419; Mar, BSW 40, 90-1; REM, 

BTD 16, 265 sv., et É Lecros, Mél. Del- 
bouille, 363-380; FEW 11, 193b. On reviendra 
aux formes de sAvorr dans un vol. ultérieur. 

passé de AVOIR. 

Q. G. 1254 (Q. P. 4, 95) «ma femme a eu des jumeaux,... » 1. 

+ ALF 102-3. BRUN., Enq., n° 98. MAR., 
BSW 40, p. 90-1. 

* Types nombreux et divers, dus aux 
variations du rad. et de la terminaison : ceux 
en av- (= "*av-u”) sont parallèles à l'inf. et 
ont dû être refaits sur lui par analogie; les 
autres (= "é-u”, comme en fr.) ont un w ou 
ou un y intérieurs destinés à combler l'hiatus, 
ou bien ils offrent une contraction en w, ü, 
É... (cf. t. 1, c. 66 MÔR). Souvent, on a un y 
initial, dont l'origine n'est pas sûre : réduc- 
tion de ów, -u... après voy. (A. III); addition 
de y à un type u.. (cf. c. 29 EUX, type 
+yeús...). L'alternance a—è—ò—u—u à l'initi- 
ale s'explique ordinairement par des assimila- 
tions avec le y intérieur et avec la voy. 
tonique. 

Cp. c. 82 : on emploie des signes identiques 

ou analogues pour les types communs aux 
deux c. 

= A. I. *avou : avu D 80, '83, 84, 46, 64; 
W '2, 63; H 1, '39, '42, 46-69, '74; L 1, 45, 
'57, 61, '75, '90, '99, 101, 106, 114, 116; 
Ve 87-47; My 1-4; Ma 2-29, 40, 42, 51, 58; 
B '1, 2-16, ‘17, 21 (Roumont; -% q. 1461), 
22, 28. 

II. *awou : awu W '8, '9, 10, 13, 30, 35, 
"86, '89, '42; H 87; L l (arch.) 85, 113; 
My 62, | taou : au W 1, 10, 18, 89, '56, 63, 
66; H 2-21, '26, 27, '28; L 35, 87, 113. 

III. *ayou : ayu W '36. || *éyou : ¿yu 
Ve 35. || *oyou : óyu H 38; L 19, 29, '32, 43, 
'50, 66, '71, 94; Ve 1-31; Ma 1, 39. || touyou : 
uyu H 37, 38 (Gives); Ve 24, 82, 34. || *you, 
après la voy. de A ou de ar : yu Ve 85; Ma 1, 
39. 

= B. I. tavu’ : avu L 1, 14, 89, 50; B 27; 
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Vi 18. | *avü : avi W '2. ||| IL. tayu : | ayu 
B 21, 22. || *éyu : èyu Ar 2. || *oyu : òyu 
A 2, 7, 10, 12, '13, 28, 55, 60 (ou ó-); Mo '29, 

41, 424; S 6, 10; W 21, 59; Ve 26 [?]; Ma 36; 
B 24; Ne 11-15, 24, 26, 33. | *o.u : du A 1, 12, 
50, '52 (ou d-), 55; Mo 41. ||*ouyu, tou.u : 
uyu, uu Ne 76. || «uiu» À 57. || *oyü, -& 5 : 
óyü A ‘18, 20; Ni 20; W ‘32, '45 | óy& Na '20, 
30;W 21, '45, 59; Ne 31, 32. || *oyé : óyé, 
- Ni 19, 28; D 129, 132; W ' 19; Ne 48. 

III. *oyé : óyé W 8. 
IV. toyeû : oy, -é S 6; L 2-7 8, 
= V. tyu : yu No 2; A 44 Gu); Mo 37, 

64; S 10; Th 82; Ni 90, ‘102, 112; Na 23, 

79-101, ‘120, 127, 129; Ph 38, 42, 69; Ar 2; 
D 7-25, 40, 58, 68, 81; 101-120; Ma 35, 46; 

B 21, 27; Ne 9, 16, 20, 24, 26 (ju), 69; Vi 2, 

16, 18. || *yà 5 : yu Ph 16; D 72; Ne 4, '5. || 
*yü : ya Ni 112 (ya); Ar 2; D 136; Ne 65 | 

yú Ni 39. 
VI. *yeü : yé, yé A 37; Mo '5, 9, 17, 28, 

44, '57, 58, 79; S 1, 13-87; Ch 4-63, '64, 72; 

Th '2, 5-73; Ni 1, 11, 86, 38, 61, '62, 72, 85, 

'97, 107; Na 1, 19, 22, 23, 49-69, 107-127, 

130, 185; Ph '11, 15, 16, 87, 45, '47, 58-86; 
Ar 1; D 7, 25, 86, 88, 73, 84-96; Ne 44; Vi 18, 

27, 47 | yó, Th 46. || ya, Vi 877. || *yü, 
*tyd 5 : yù Ph 16; D 72; Ne 4, '5 | yë S 1, 19, 
31; Ch 4, 43; Th 82; Ni 11, 88-39, 61, 80, 
98, '97, 107, 112; Na 6, 19, 80-69, 112, 129, 

180; Ph 6, 88, 37, 42; D 40, 68, 72; Vi 85. || 

+yë : yé Th 48, 73, 82; Ni 11, 74. | yé 
D 68. | yœ D 123. || *yé : yè, yœ Ni 2, ‘5, 
6, 14, 17, '24, 26, 28, 45, 80, 98; Na 6; D 123; 
Ne 57, '70 («ye »); Vi '84, 857. || yy& 
Vi 47. 

VII. yè Ni '66 | yé, yé, é Ni 85 *. 
= VIII. *eü : é To 2, 6; Na 23; Vi 6, 

8, 12, 13, '21, 22-27. || *à,... : à, Vi 87, 
43 | d, Vi 88 |%, ü, d, Vi 46 | «ueu » Vi 367. || 
+á : ü No 1; To 24, '57, 78; D 110; Ne 51, 

Vi '82, 43, 46 * | ú To 7, 27, 94; Mo 1; Vi 16. 

IX. *u : u No 2, 3, '4, '5; To 1-6, 13-73, 

99; A 1, 12, '20, 87-55; Mo 1, 20, 64; S 6, 

18; Ni 83; D 113; Ma 85, 36, 48, 46, '48; 

B 22, 24, 28-83; Ne 14, 16, 20, '22, '23, 26, 
31, 33, 39, 44-49, 60, 63, 76; Vi 2, 16, '32, 
37, 88 7. 

X. œ Ni 93 | œ D 123, 132. 

1 Autres q. consultées : 57 (1, 6) «cette 
année, il y a eu beaucoup de fruits », 1461 

(4, 115) «j'ai ew de la peine à le leur faire 
comprendre », 1819 (4, 191) «j'ai eu le cau- 
chemar cette nuit ». Le t. et la c. combinent 
les données des quatre q.; dans les quatre 
cas, EU vient après une voy. : cf. z. 

2 A My 6 (et aussi My 2 et 5), les participes 
en "-u” sont régulièrement en -u : cf. t. 1, 
c. 71 PERDU (“pièrdu). La voy. u s'est probt 
maintenue dans tawou, comme aussi dans 
+sawou ‘su’, par influence de w : cf. REM., 

BTD 16, 983. e 
3 Dans la zone liég., où -ú tu donne -u, 

*avu part. est anormal; la f. du part. a p.-ê. 

été supplantée par celle de l'inf.; pour celle-ci, 
ef. c. 82, introd. de la notice. 

4 A Mo 42, at EU = dóyu q. 1819, dóyu 
q. 1461, contraction de d é óyu. 

5 On a réuni sous le méme chef óyà et 

óy& d'une part, yù et yé d'autre part. Le 
dé final peut être la var. habituelle de à, mais 
il peut être aussi une var. de ë, avec lequel 
il voisine souvent et méme coexiste : cp. 
yé Ni 89 (où l'on a aussi noté yé) et yé Ni 38 
(ou yë); les deux f. yé et yé se trouvent 
encore, par ex., à Na 69, entre Na 1 et 107, 

qui ont seul! yé; etc. 
° La flexion -é est normale au part. comme 

à Vinf. de certains verbes a L 2-7; cf. c. 81 

et 82. 

7 Dans (y)ú,, comme aussi dans yœ Vi '84 
et 35 et «ueu » Vi 36, diphtongaison gau- 
maise, à partir de (y)é; dans le sud de Vi, 

la forme ü est réduite de %,. Cf. t. 1, c. 66 
MUR. 

8 A Ni 85, formes diverses : yd; u ; yé et yè, 

qui sont identiques ; et, q. 1819, (f a) é (j'ai)eu', 
où lon a p.é. négligé un élément y ou 
devant £. 

y 

a. PHON. SYNT. Entre ‘a, ai? et ‘eu, 

la liaison est assurée par le groupe -st- 
(d'orig. analogique, d’après *é-st- : c. 93, a), 
dans le n. du domaine liég. : ta-st-awou (avu, 

oyou...). Le fait est attesté par une ou plu- 

sieurs questions aux pts suivants : Ni 19, 
20; D 30 (q. 1461); W 1-66; H 1-21, '26, 27, 

"28, 37, 38, '39, ‘42, 68; L 1-29, '32, 35-66, 

"11, 85-94, '99, 101-113; Ve 1-8, '15, 26; Ma 3, 
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9. En outre, on emploie un -t- simple de 
liaison en qqs pts : D 30 (à côté de -st-); 
H 49, 58, 69; L 106. La liaison par -st- ou -t- 

est courante, dans la zone indiquée, entre 

deux formes verbales finissant et commencant 
respectivt par une voy. (ex. lg. : *il ont-st- 
avou, “i va-st-aler...; cf. DL 612, qui cite 
méme cet ex., *nos beürans-st-ine botèye ‘nous 

boirons une bouteille’, où -st- est suivi d'un 
art. et d'un nom); mais elle doit être génért 

facultative; en divers pts, l'hiatus apparait 
à cóté de la liaison : D 30; H 37, 49, 68, 69; 

L 2, 29, '32, 43, 106; Ma 9. Voy. c. 92, B. 

TOME 2. — NOTICES 83-84 

L'extension de -si- paraît être assez récente 

(199 s.?), et elle s'est produite au détriment 

de -£-. Celui-ci occupe auj. une position de 

repli; mais naguère encore, il était courant à 

Liège : DL 612 -st-; REM., Synt. 2, 37. 

B. SU : q. 1947 (1, 239) «tu avais raison; 

j'ai su cela dans la suite ». Formes parallèles 

à celles de gu et types en -p- comme pour 
SAVOIR : cf. 82, «. Pour le détail des formes, 
voir un vol. ultérieur. 

84. ÊTRE. Infinitif présent. 

Q. G. 1844 (Q. P. 3, 17) «il faudrait être aveugle pour ne pas trouver cela vilain », ete. !. 

€ ALF 499. Brux., Enq., n? 624. FEW 3, 
246a. 

+ Le type “essere est représenté nor- 
malt par des f. en -s (*ésse, *yésse) dans la 
zone propr* wallonne, par des f. en -t. (*yéte, 
tète...) ailleurs; ep. t. 1, c. 95 TÊTE. La 

diphtongaison de ë entravé + s, qui, dans 

TÉTE, couvre la plus grande partie du terri- 
toire, n'oceupe ici qu'une zone centrale; encore 

n'est-il pas tout à fait certain que le y- de 
*yésse, *yéte résulte d'une diphtongaison ?. 

Dans le n.-e. du Lx, en une vingtaine de 
pts, on a une forme *séye, qui est originellt 
un subjonctif (cf. c. 121, A. I. h) : de phrases 
comme ti fåt sèye varin ‘il faut [qu'il] soit 
vaurien' (avec omission de «que » et du pron. 
«il»: REM., Synt. 3, 188-43), on a tiré, par 

métanalyse (en interprétant ‘il faut être v.”), 
un inf. tsèye. Cf. Haust, BTD 8, 383-4, qui 

signale le même phénomène à Chooz, d’après 

BRUNEAU, Enq., 1, p. 848 et 357 (sòy = ‘être’ 
et ‘sois, soit’). 

= A. I. tèsse... : ès Ni 28, ‘29, 45, 80, 
85, 98; Na 1, 19, ‘20, 23, 30, 49, 84, 99, 101, 
116,127, 129; Ar 2; D 15, 25, 30-38, 45, 46, 
58, 68, 64, 72, 78, 80, 99, ' 100, 101, 102, ‘104, 
"108, ‘109, 120, 123, ‘129, 182; W 1-60... 
H 1-69...; L 1-116...; Ve 1-47; My 1-6; Ma 1-46, 
'50, 51; B 2, 8, 4-9, 12, 16, '19, 21-23, '26, 
28-33; Ne '5, 9, ‘10, 11, ‘13, 14-16, '17, 20, 

'91, '22, '23, 24-83, '34, 39-57, ‘59, 60, 63, 
'64, 76 | es Ni 19, 20 | es D '129 (q. 1900) || 
t-es Ni 20 (id. à Ardevoor) ?. 

II. *yésse, tièsse... : yès Mo 44; S 19, 29, 

36, 37; Ch 4, '6, 16, 27-63, '64, 72; Th '2, 

5, 24, 29, '32, 46, 53, 64 (yès q. 1844); Ni 1, 

2, '5, 6-17, '25, 26, 28, 33 (q. 1459), 36-80, 

90, 98, '97, 107, 112; Na 1, 6, 22, 23, 44, 

59-79, 99, 107-116, 130, 135; Ph 6-16, '28, 

388-61, 69, 81-86; Ar 1; D 7, '9, 25, 36-40, 

68-96, ‘103, 110, 113, 123, '129, 136; Ne 4, 

44 | yes Ch 26; Ph 79; Ne 44. 

III. tite : it A 2. || tyète, tiète... : „èt 
No 2 (q. 1900) | yèt A 12; Mo 9-28; 41, 42, 
'57, 58, 79; S 1, 18, 31; Th 14, 25-48, 54, 

62, ‘63, '67; Ni 33; Ph 69; Ne 65 | yet To 24 

(q. 1459) | yét Th 64 (q. 1900), 72 (ou yet) | 
yét To 94 (q. 1900); Th 73, '77. 

IV. tète... : èt No 1-8; To 1 («ète », « ét », 

«ete »), 2-48, 58, '71, 73, 94, 99; A 1, 7, 12, 

'18, '20, 28-50, '52, 55, 60; Mo 1, 20, 87, 

64; S 6, 19; Th '67; Ne 69; Vi 2-47... | et To 24, 
48 || et To 78; S 10 | et Th 82 | # A 12 | & 
Th 64, '67. 

= B. *séye* : sèy Ma 51, 58; B 5, 6, 7 

(id. Cierreux, mais toujours *ésse à Rogery), 

9, '10, 11, 12, '13, ‘14, 15, 16, '17, ‘18 (sey), 
'20, 21-27; Ne '18 (?), 24 (?). 

71 Autres q. consultées : 1900 (2, 104) « être 

en bras de chemise... » (lac. assez nombreuses : 

être est remplacé par “il est”, ou fait défaut, 
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ete.); 1459 (7, 260) < deux minutes après, il... 
commençait à é. raide » (lac. nombreuses : 
on traduit "à s'enraidir", "à devenir raide”, 
"il s'enraidissait", ete.). Doubles formes assez 
fréquentes, notamment à la limite des types 
*ésse et “yèsse. Le mot n'est pas chaque fois 
dans les mémes conditions; ef. ES 

2 BRUNEAU, Etude, p. 318, voit dans le 
y initial un phonème de liaison intervoca- 
lique agglutiné. L'explication paraît être con- 
firmée par le fait que, dans certains pts, on 
a la f. en y q. 1844 et 1459, done entre 
voyelles, et la f. sans y q. 1900, en tête de 
l'expression : ainsi à D 72-73; voyez aussi, 
à Ne 49, q. 1900, fóré , ès, avec un y embryon- 
naire, à côté de ès aux deux autres q., et 
comp., à Ni 20, t-es, avec t de liaison agglutiné 
(ci-dessous n. 3). L'alternance entre és et yés 
est pourtant rare, semble-t-il : q. 1900, dans 
«être en bras de chemise... », ÊTRE commence 
par y presque dans tous les pts oü il a la 
méme initiale q. 1844 et 1459. Au surplus, 
l'a.fr. du n.-e. à connu un inf. testre : FOUCHÉ, 
p. 412. Et, d'un autre côté, la f. £1 de A 2 
ne peut guère s'expliquer que par la diph- 
tongaison de ¿. 

3 A Ni 20 (y compris Ardevoor), on a Le 
q. 1900, en tête de Vexpr.; i jaré t es avél 
q. 1844, a t es q. 1459. Le t est certain! une 
cons. de liaison. Cf. a. 

* D’après l'état de l'enquête en 1984, 
Hausr, qui avait relevé “sèye dans 16 pts, 
notait que *séye et *ésse coexistaient dans 

283 

5 localités (B 5, 7, 12, 16, 21), et que +séye 
était seul usité dans 11: BTD 8, 333. D'après 
l'enquête terminée, *séye est assuré pour 
21 communes, et il existe partout en coneur- 
rence avec “èsse, sauf aux 11 pts suivants, 
où il a seul été relevé : Ma 58; B 10, 11, '13, 
^14, '17, '18, '20, 22 (mais tèsse ou “sèye à 
Compogne), '24, '27; encore faut-il observer 
que, pour les points marqués de la minute, on 
n'a pas toutes les réponses aux 3 q. utilisées. 
Noter qu'à B 5, *ésse s'emploie à l'exclusion 
de *sèye après prép. : ti k'mingiit à (z) èsse rú 
il commençait à être raide”. 

a. PHON. SYNT. Consonne de liaison entre 
voyelles. 1° Entre verbe principal et inf. 
q. 1844 «il faudrait être aveugle... » : -t- 
étymologique (lg. 4 fórét ès...) : Ni 20; W 13, 
21; H 8, 69; L 1 (facultatif), 7, 61 (fae.); 
Ve 1, 6, 26. | -st- analogique : W 35, ‘86, 66 
(fac.); L 4, 35. | -z- analogique : D 80, '92, 
182; Ma 483, 54; Ne 9, 11, 14, 20, 24, 32, 89, 

44; Ma 39. Ajouter un y embryonnaire à 
Ne 49 (cf. ci-dessus n. 2); à D 120, on a noté 

i fórd ès t avél [?]. Voy. c. 88, a. 
29 Entre prép. et inf., q. 1459 <... à étre 

raide » (lacunes : types "a devenir r.^,...) : -t- 

analogique : Ni 20 a t es (cf. n. 3). | -z- ana- 
logique : a z ès (...) Ni 19, 85; D 15, 101, 
132; W '21; Ve 6, 24, 26, 31, 34, 39, 40; My 2; 
Ma 2, 36, 39, 42, 48, 46; B 5, 7, 16; Ne 9, 

11-16, 26, 32, 43, 44. 

85. ÉTÉ. Participe passé de ÊTRE. 

Q. G. 1956 (Q. P. 4, 228) « quand nous étions jeunes, nous avons été riches et heureux »!. 

+ ALF 521-2. BRUN., Enq., n? 647. 

+ Types originellt en -é (var.-è, -é..., -éy), 
comme en fr., dans le coin o. de Br et presque 
tout Hn, et dans le s.-o. de Lx. Ailleurs, 
notamment dans la zone proprt wall, types 
en -i, -u, -u : st (2i...), qui couvre Br, Nm 
et le centre de Lx, et le lg. *stu (-ù) peuvent 
représenter un lat. *statütus; tandis que 
le lg. mér. +stou et les types Ix. mér. en -u 
(*stu, “ètu, tatu) correspondent p.-ê. sim- 
plemtá st + ü t u s (anc. lorr. estut: Foucu£, 

p. 415)*. Notez les f. diphtonguées en -èy 
(Vi), les types en a- (Vi), la réduction du rad. 
à £, probt à partir de ét-... (extrême o., extrême 
SH, 

= A. I. *stu : stu Th 82 (q. 1736) [?]; 
W 8, 10, 13, 21, ‘25, 30, ‘39, ‘42; H 2, 50, 
'74; L 1-66, ‘75, 87-106, 113, 116; Ve 1-35, 
'86; My 1-6; Ma 4, 12; B 28, 33; Ne 83, 47, 
49, 60, 63, '64, 76; Vi 16. || *stü : st? 3 W 1, 
35, '36, 66; H 2-27, ‘28. || “sti : stú B 16. 

II. *étu : ètu Vi 21, 22, '32, '34, 35, '36 
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(«étu >), 46, 47. || tatu : atu Vi 43-47. || +tu: 
tu Vi '21. || *tà : tà Vi 18 (q. 1736). 

TIT. *stou : stu D 30, 34, 64; W 30, 63; 
H 1, 8, 37, 38, ‘39, '42, '45, 46, 49, 58-69; 
L 85, 114; Ve '36, 37-47; Ma 2-29; B 2, '8, 
4-12, '14, 15. 

= B. *sti : sti Ch 27, 28, “36, '54, 61, 
63, '64, 72; Th 24, 29, 46, 53, '63, ‘67, 73: 
Ni '10, 11, 20 (Ardevoor), '25, 38, 39, 61, '62, 
"66, '74, 85, 93, 107, 112; Na 1, 44-135; Ph 6- 
69, 81, 84; Ar 1-2; D 7-25, 86-58, 68-128; 
W 3, 21, '32, 59; H 69; Ma 1, 35-53, B 15, 
21-80; Ne 4, 9, 14-20, 26, 39 | sti Ch 38, '64; 
Ni 20, 90; Na 22, 23, 79; Ph 69, 86; D 78; 
Ne 33. || “sti : sti Ch 28-43, 72; Th '82, 
64, 82; Ni 2, '5, 6, '9, '14 (-i/®), 17, 19, '24, 
26, 28, 38, 45, '66, 80, 90, '97, 98; Na 1, 6, 
19, '20, 30; Ph 45, 69-86; D 38; Wa "19, 
82, '45; B '14, 80; Ne 33 || sè ̂  S 10 | stét 
A 87. 

= C. I. *sté : sté, -é Mo 20, 42, '57, 79; 
S 1-19; Ch 4; Ni 1, 83, 36, 72; D 113, 123-136; 
Ne 11, '22, '23, 24, 31, 82, 48, 44, 51, 57. || 
ste Th 54. | ste Mo 9, 28, 42, 58; S 19, 81: 
Th 5, 48, 62, 73; Ni 33. [| *sté... : stè Mo 23, 
58; S 29-37; Ch 16, 26; Th '2, 5, 14, 25, 43, 
54, 62, 72 | -e A 7. || ste” Mo 42; Th 25. || 
std 3 A 37; Mo 17, 44. || sté, -Œ A 2, 7; Mo 23, 
41; Th 25. || st& A 2, 7. 

II. *été : èté No 3; To 6-24, 28, 87, 48; 
Vi 25, 87. || *été : été No 1-8; To 1-6, 27, 
37, 89, 78-99; A 60; Vi 37. || ete To 24. || ètè 
Mo 1 | été A 55; Mo 1. || èté A 44, 50 | é- 
To 73; A 50. || *été : été, -æ To 58, '71, 73; 
A 1, 10 (ète/a), 12 (-æ), '18, '20 (-æ), 28, 44, 
50 (-æ), ‘52. || été A 1, '13 (-æ). || & A 55. 
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III. “até : até Vi '1, 27, 38. 

IV. *té : té, ié To 48; Ne 65, 69; Vi 2-18, 

18. || “tè : tè Mo 37, 64. || *té : té To 48; 
Mo 37. 

V. +ëtëy : ètèy Vi 38. || èté, Vi 47 (q. 703). || 
*atéy : atèy Vi '1 (q. 708), 88 (id.). 

1 Autres q. consultées : 1736 (1, 92) «il a 
été se cogner la téte contre le mur » (qqs lac. : 
réponses approximatives ou détournées), 703 
(2, 224) «elle a été bien soignée », 628 (1, 

` 108) l'automne a été pluvieux» (nombr. 
lacunes : on traduit "il a beaucoup plu’, 
"on a eu beaucoup de la pluie", etc: ef. 
ALW 3, 100a). On combine les données des 
4 q.; on indique lé numéro pour qqs formes 
plus particulières et fournies à une seule q. 

2 Dans la zone lg., -ü t us aboutit normalt 
à -u : t. 1, c. 71 PERDU. L'hypothèse donnée 
ici dissocie lg. +stu et Ix. mér. +stu, mais elle 
justifie en méme temps lg. +stu et nm. “sti... 
Cp. J. HERBILLON, DBR 10 (1953), 88-7 : n.c. 
lg. stut' («stuit », bail), nm. stiète (et *stíte) < 
*statútum , par un intermédiaire *steut,. 

*stiul; — ALW 1, c. 88 REGLE : lg. rüle, nm. 
trile « régula. 

Si l'explication par *statütusne vaut 
que pour lg. “stu, la série des +sh¿ classés 
sous A. I. correspond à deux étymons dif- 
férents. 

3 stě est une var. de stu dans WH. de 

sté dans A-Mo. 
4 sti S 10 et stë A 37, isolés de la zone *stí..., 

sont prob! des var. graphiques de sté. 

86. Gérondif : EN FAISANT, etc. 

Q. G. 876 (Q. P. 4, 65) «l'apprenti chantait une chanson en faisant sa besogne », etc.?, 

* ALF 1325 (en travaillant), 1151 (en 
rentrant). Brux., Enq., n? 564. REM., Synt. 
2, 98-9. 

* La forme en -ant est du méme type 
qu'en fr. : voyelle á avec les variations ordi- 
naires de timbre et de nasalité; cf. t. 1, c. 9 
CHAMBRE et 52 JAMBE. Elle est précédée par- 
tout, sauf dans le domaine liég., par un cor- 

respondant du fr. en, lat. in : tè, tin, *é..., 

et aussi ta du s.-e. correspondent normal! au 
fr. en; mais *an, qui règne dans une vaste 

zone centrale, notamt dans Nm, est emprunté 
du fr. Dans la zone liég. au sens large (Lg, 
Lx n.,...), on a génért ttot ‘tout’ ou +atot + f. 
en -ant (4). Dans W, H, Ma n. et le coin n.-e. 
de D, le gérondif est concurrencé par "au + 
infinitif” (cf. n. 5). Enfin, à D 64 et en une 



dizaine de pts de Lx, on a "au + f. en -ant" 

(C); vers le n., cette tournure est probt due 

à l'infl. de "au + inf.”; mais, vers le s., elle 

peut se rattacher au gérondif avec a (B. III). 

Dans le tableau ci-dessous, on donne seul! 

le correspondant de Ex. 

— A. I. *tot : tó D 15 (318), 34 (1442), 64 
(1919); W 1, '8, '9, 10-85, '36, '89, '42, '52, 
'56, 63, 66; H 2, 8 27, /39, 42, 50, 67, 68; L 1- 
29, '82, 85-45, '50, 61, 66, '75, 85-116; Ve 1- 
47; My 1-6; Ma 1 (1919), 2, 12, 19, 24, 29; 
B 2, '8, 4-11, 12 (494), ‘14, 15 (876), 22 (876). 
|| *tout : tu To 1 (876); Ch 16 (876); Ni 1 (876). 

II. *atot? : ató Ni 19, 20; D 25 (494, 
arch.), 80 (1919), 64; W 1, 3, 21, ‘82, 35 (876), 
'45, 59-66, '73; H 1, '20, 21, '26, 27 (1887), 
'28, 37-46, 50, 68 (313), 69; L 106 (1919, ou 
tò); Ma 8-20, 24 (494), '50; B 6, 9, 12, 15, '17, 

28 (494, ou a). 

= B. "en", I. tè : è Ch 28; Ni 1 (arch.), 

2, ‘5, 6, ‘9, 11, 17 (arch.), 26, 28, 33 (313), 
45, 61, 80, 85, 98, ‘97, ‘102; Na 1 (876), 6, 
19, '20, 22, 49-79, 99 (1919), 109, 112; D 38 
(494, ou à). 

II. “in : ë No 1, 2 (ou €), 3 (id.); To 1 (ë 
1442, é* 494), 2-24, 27 (é* 818 J.H.), 28-89, 
48 (813; € 876; £ 1919; e" J.H.), 48, 73-99 
(é*n. uvrá 876; ailleurs, «in x); A 12; Mo 1-79; 

S1, 13-87; Ch 4-27, 48, 68, '64; Th '2, 5, 14, 

25, 29, '82, 48, 54 (1442), 62, 78; Ni 1, 11 
(876), '25, 88, 36, 72, 90 | ë To 24 (1919) | 
ë" To 48 (1919); Mo 20 (id.) | ë To 48 (1919); 
A '10, 12 (313, J.H.; 1919). || é A 37 (8313, 
Ruelle). || *é..: é é To 58, 71; A 1-7, 

12 (J.H., ou è), ‘13 (è 876, é 494), '18 (id), 
'20, 28-50, '52 (ou ë), 55, 60; S 6, 10. 

IH. +a 3 : a Th '51, 54, 64, 82; Ph 45 (876), 
84 (à 1442); Ar 2; D 101, 110 (1887), 123, 
'129, 132, 136; B 21 (876), 23, 24 (1887), 
27-83; Ne 9-15, 20, '22, '23, 24-76; Vi 2-47... 

IV. “an : á To 6 (1442), 73 (1887); Ch 33, 
"36, 43-68, ‘64, 72; Th 24, 25, 48-54, 62 (1887), 
64, 72, 73 (876), ‘77, 82; Ni 1, 17, 38, 39, 61, 
85-112; Na 19, '20, 23-49, 69, 84-135; Ph 6- 
86; Ar 1, 2 (494); D 7-25, 80 (494), 36-40, 
'45, 46, ‘56, 58, 68-120, 123 (313); W 59 
(494); H 8 (494), ‘39; L 101 (876) [?]; Ma 1, 
24-46, 53; B 16, 22-27; Ne 4, '5, 15, 16, '22, 
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'28, 24, 32 (313), 44, 49, 63 (313), 69 (1919); 
Vi 18 (1887). 

= C. "au". +Â, *à: â Ma 51, 53 (876); 
B 21, 22 (1919, ou à), 23-27; Ne 15 (1887, 
ou à) | à, à D 64 (494); Ma 9 (876), 24 (494, 

ou ató); B 22. 

= D. (q. 876) à tò D 30 | ë tu Ni 1 || tw 
ën [sic] No 1 | tòt è Ni '102 | t a Vi '21, 85 

| tut ë Ch 26; Th '2 | tòt à Na 135; D 68; Ma 

35 | tut à D 94. || Ajouter à tò D 30 et Ma 

39 (q. 813) 4. 
= (q. 876) å ‘au’ + infinitif : å “faire” 

D 34; H 8, 49, 53; Ma 24 5. 

1 Autres q. : 313 (5, 7) «en se battant, les 

deux vaches se sont écornées; ... », 494 (4, 

17) «en rentrant de l'école, les garçons sont 

allés dénicher des nids », 1442 (2, 86) «il 

s'est cassé l'échine en tombant », 1919 (8, 194) 

«la marmaille le poursuivait en criant » ; 1887 

(2, 179) «on envenime une plaie en la grat- 

tant » (lac. nombreuses : traduction souvent 

détournée). On combine les données des 

diverses q.; on indique le n? des q. (entre 

parenthèses et sans la mention «q. ») pour 

des f. relevées une seule fois en un point. 

Pour le dernier type, d ‘au’ + inf., le tableau 

cite seul* les données de q. 876; cf. n. 5. 

2 Cf. Rem., Synt. 2, 351, n. 3 : dans le 

gérondif, atot ne serait pas la prép. atot 'avec' 

(fr. atout), mais le résultat d'une contamina- 

tion du tot, habituel au gérondif, par la prép. 

à ou par atot 'avec'. 

3 Cf. Rem., Synt. 2, 361-8 (carte 14): dans 

le s. de la B. R., il doit s'étre produit une 

confusion de i n et de a d; voy. aussi ci-dessus 

e. 5 DANS LE, type +ó. 

4 Ces locutions proviennent génért de 

q. 876; «tout » est plus fréquent à cette q. 

(voy. aussi type I) : c’est qu'il sert à sou- 

ligner la simultanéité, valeur nettement im- 

pliquée par le gérondif à la q. considérée. 

5 "au + inf." est attesté inégalement selon 

les q. Pour les q. consultées, 1887 non 

comprise, il apparait une ou plusieurs fois 

aux pts suiv. : D 34, 64; W 21, 35, '36, 59, 

63; H 2, 8, 27, 37, 49-53, 69; L 1, 45, 85, 87; 

Ma 3-9, 24, 29, 51; B ?1 (Roumont); il a 

été relevé seul, à l'exclusion du gérondif, à 

H 49 et 58. À la q. 1877 <... en la grattant >, 



il a été fourni, seul ou avec le gér., en beau- 
coup de pts et sur une aire particulièrement 
large : D 64; W 35, ‘36, "39, '42, 59-66; H 1-8, 

21, 39, 49, 53; L 1, 61, 85, 106, 116; Ve 8; 
My 1; Ma 9, 24, 29; B 2, 8; — en outre, 

rà + inf? Ni 19; D 46; W.'8, 10; Ma 3. 

Pour traduire le gér. de q. 1887, les tournures 
"au + inf." et "à + inf." doivent être pos- 

sibles en d'autres pts encore; à Ve 39, par 
ex., on dirait tres bien tá ou +à P grèter. 

«. PHON. SYNT. Dans qqs rép., la forme 
en -ant commence par une.voy. : 876 'en 
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ouvrant" (= en travaillant), 494 ‘en en-r- 

allant” (— en retournant). La consonne de 
liaison qui apparait génért alors devant elle 
n'est pas toujours étymologique : dans ë n 
wvrü To 28, é n éralä A 55, n est régulier; 

mais z est analogique dans è z óvrá Na 22, 

dans à z éralä Na 1, D 36, comme dans lg. 
tó z òvrâ, et comme aussi, devant l'inf., dans 

èralé Ma A Noter aussi, à My 1, tò z è 

ralay ou t è ralay, tò z èfray ‘en entrant’ ou 

t étran (É. L.); ep. e. 74 POUR, in fine. 

dz 

87. (IL) ENFLE. 

Q. G. 1394 (Q. P. 2, 62) «vous vous êtes blessé au bras; il enfle »; 

746 (2, 48) «... — il a mal aux dents, sa joue gonfle ». 

+ ALF 462 (elle enfle). BRuN., Enq., n° 571 
(il enfle) et n° 1497 (il souffle); Et., p. 382. 
Mél. w., p. 39-40. ALW 3, not. 71-74, etc. 

(cf. x). DOUTR., p. 43-6. 
€ Aux inf. en «cons. + T-ler > correspond 

un ind. prés. sing. en «cons. + +-éle, +-ule... > 

(noter la diphtongaison de +-éle en +-ièle à 
Po., dans To et A : type A. IV) : +infler, 
*gonfler — “il inféle, infule...; ti gonféle, 
gonfule... (au plur., les trois personnes se 
forment normal!) L'intercalation de la voy. 
devant | existe dans toute la B. R. et elle se 
retrouve au sing. de l'impératif et du sub- 

jonctif et aussi, à toutes les personnes du 
futur simple et du conditionnel présent : 
liég. til infèlerè, ^i gonfèlerè ‘il enflera...); 

til infelereút, ti gonfélereát “il enflerait...'. H 
peut s'expliquer par l'analogie, mais on a 
songé à y voir une influence germanique !. 

"enfle" et "gonfle" se concurrencent aux 
deux q., mais le premier est plus fréquent à 
1394, le second à 746. On se fonde sur 1894 

et on ajoute entre erochets les localisations 
fournies par 746. On néglige le pron. réfléchi 
des réponses “il s'enfle" ?. Les lacunes, qui 
sont nombreuses au n.-e. de Lg surtout, sont 
comblées sur la carte à l'aide d'autres verbes 
(cf. a). 

= A. I. "-ÈLE". tinfèle : èfèl No 1, 2; 
To 27, [99]; Mo 9, 42-79; S 1, 19-37; Ch 16, 
27, 33, '36, 43, [54], 61, '64; Th 5, 24, 25, 
[29], 43-53, 62, 72, 82; Ni 1, 2, '5, 6, '9, 17, 

'25, 26, 28, 45-90, '97, [102], 112; Na 1-19, 
'20, 22-44, [49], 59-84, 101-109, 116, 127, 
[129], 130; Ph 6, 16, [83], 37-69, 81 (è"-; 
q. 746 è-), 86; Ar 1-2; D 7-84, 88-46, [58], 
64, 94, 110; W 1-13, [21], 80, '32, 35, '36, 
'89, '42, '45, [52], 59-66; H 1-27, '28, 37, 
[38], ‘39, 46, 53, [67], 69; L 1, 4 (2"-), 7, [14], 
85, 89, 45, ‘50, 61 (è-), 85, 87, 113, 116; 

Ve 34 (è-), [89], 41, 44, [47]; My 1 (&-), 3-6; 
Ma 1, [12, 19, 24], 39, 40, 43, 51, 53; B 2, 8, 
4-33; Ne 14 (é"-; q. 746 è-), 15, 26, 47, 49, 
60, 63; Vi 16. | *rinféle : réfel Ni 11, [89]. | 
+infèle : éfel Mo 41; Ch 26; Th '2; Ni [l], 

19, 20, 98; Na 185; Ph 15, [45], 79; D 36; 

Ma 42. | +éfèle : éfèl, éfèl A 7, 44 (ê q. 746), 
[50], ‘52; S 6; Ph 84. | +èfèle : èfèl Ne [44], 
76; Vi 18, 22. | *afele : afèl Ne 65; Vi '1, 

13, 25, 27, '82, '34, 35, '36, 37, 38, [48], 46, 
47. | tafèle : afel Vi 48. || *gonfèle : gòfèl 
To 7, 13, 28, 43, 99; A 37-60; Mo [1], 17, 
20, [23, '57, 58, 79]; S [6], 10, 18, [29, 31]; 
Ch 4, 28, 63, [64], 72; Th [24], 29, '32, [43], 
46, [53], 54, 64, [72], 73; Ni [20], 33, 38, 39, 
[45], 61, [72], 90, 93, 107, [112]; Na 1, 44-59, 
99, [109], 112, [116], 129; Ph 33, [54]; D [25, 
80], 58; W 21, [/56], 63; H [27, '42]; L 106; 

Ve [41, 44]; My [1] (gô-), [6] (gé"-); Ma [24], 
29, 51; B [4], 12, ['14, 16, '17], 21, [23-27], 
28; Ne 15, 33, [39, 43, 47, 49, 60, 63]; Vi ['1, 
16, 18, 25, 36, 37, 88]. | *&onfele: gófel Ni 36; 
Ph 15; Ma 42. | gòfel To 23. || *hoüzéle : 
hazèl L [1] * 5. 
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IT. “-ALE". éfè/al Honn ` 

IIL. “-ÉLE". énéfél To [6] (i yè čnējél [?] 
q. 1394) 7. > 

IV. a."-IÈLE..., “LE... èfyèl To 37 | 
éjyèl A '20, 28 | gofyèl To [87], 39, 48, 58, 
71; A 28 | gófel To 78 | gòfyèl A ['18] (-.yèl 
q. 1394) | gôfiéyèl A [18] | ènèféyèl A 12 
(J. H.) 7 || éft4 A 2 Cid q. 746) | gôféd To 78, 
[94] | -4 To 94 | -èl To 24 (gòfèl q. 746) | 
stéi A [10]. || b. “-W'. gofíl A [7]. 
V. "uue. 8 "infule : ¿ful D [72], 73-84, 
96, 101, 113; L 2; Ma 35, 86, 46; Ne 9, 11, 
16, '28, 24. | *afule : aful Ne 69; Vi 6, 8. | 
+gonfule : goful D [72-81]; L 2; Ma [35, 36, 
46]; Ne [16] (gé-), 20, ['22, '23]; Vi 2. 

VI. "ULE.. 8. +infòle : éfül D 68, 72, 
120, 132; Ne 4. | +gonfúle : góful D 123. || 
Stéi Ne 81 | éfdl Ve 31 |é- Ve 32 (ou éflé) 
| gôfël Ve [31]. 
VIL “-EULE?#. *infeule : êfœl L 14, (/16], 

48, 66 (è"-); Ve 1 (ë); Ne 32, ['38], 43. | 
+rinfeule : réfol Ve 35. | *éfeule : èfèl Ne 44. 
| *afeule : afèl D 136; Ne 51, 57. || +*gonfeule : 

gofdl A [7] (-él); L [48] (gó-) [66] (gd-); 
Ve 1 (gó-) 24 (id.) 26 (go"-), [85]; Ne 32, 
[44, 57]. 

= B. "-É?`. éflé Ve 32 (ou -él °. 

= C. +gonfe : gòf A 1, [52]; Mo 1, [17, 

28], 64; Ni 11. | ‘gonfle... : gofl No [1] | 

gèofi To 1. 
= thoûse [de thoúzer] : hüs D 34, 64; 

W 80, '89; H 38, 49, 50, 67, 68; L 19, 29, 

'82, [85]; 48-61, 94, 101, 113-116; Ve 1-24, 

32-40, 42, 47; My 2; Ma 2-29, 51; B 5-7, 21, 

23 (ou üs). 

1 Brux., Et., p. 382, considere que l'inter- 
ealation d'une voy. entre les deux cons. du 
radical suppose l'existence d'un «l voyelle >, 

mais sans invoquer aucune infl. étrangère. 

Dourr., p. 43-4, explique Pintercalation pho- 
nétiquement, en rapprochant la prononcia- 
tion bouk(e)l... pour boucle dans le franc. parlé 
par les Allemands. W. von WaRTBURG, 
Marche romane 5 (c.r. du 2€ Congrès culturel 

wallon, Liège, 1955), p. 115, voit dans le 
phénoméne un «germanisme phonétique »; 
mais cette hypothèse n'est guère convain- 
cante, Si l'intercalation est surtout répandue 
dans le n.-e. de la Gaule, elle se rencontre 

en d'autres régions du domaine franc. : ALF 

462, type “enfelle? à Po. (Manche s., Côtes- 
du-N., Ille-et-V., où Pon peut invoquer l'infl. 

normande), mais aussi aux pts 209 (Loiret), 

204 (Loir-et-C.), 404 (Indre), 107 (Yonne), 

8 et 12 (Cóte-d'Or). Au surplus, elle s'expli- 

querait aisément par l'analogie : dans les 

nombreux v. en -ELER, la finale -ÈLE, -ELLE 

est normale : *eiz'ler — ti cizèle (Ve 39...). 

Notons qu'on a aussi un -é- dans les v. en 

-rer, -ri (c. 88) et en -ner (*mag' ner 'maconner' 

— ^i macène Ve 89). 
? Le pron. réfléchi n'apparait qu'à l'ouest : 

"s'enfle? No 2; To [99]; A [2], 12 (s éneféyel), 
‘20, 44, [50]; Mo 9, 41, [44], 42, 64; S 31, 
86, [87]; Th '2; 5, 25, [29]; Ni [1]; — "se 

gonfle" A 55; Mo [17]; Th [24]; Ni [72]. 

3 Cette f. peut être une var. de gòfèl, mais 

elle est géographiq! proche de "-éle” (A. III). 

4 De thoúzeler DL 885, dér. de +hoúzer ib. 

(cf. tableau, dernier type). 

5 Il est question du prés. de Find. des v. 

en cons. + er, -rer, dans Mél. w., 1892, 

p. 39-40. Les localisations des f. en -Gl, -œr, 

données p. 40 sont sujettes à caution. 

9 I] s'agit certain! ici d'une notation ap- 

proximative pour éfal : au méme pt, SIFFLE == 

hufal et SARCLE = sdkal. Cf. aussi t. 1, c. 5, 

+bwagne, var. de "bwégne à H 68, et c. 10, 

+tchane, var. de *tchéne ib. 

* Type "en-enfler” (à ajouter FEW 4 

inflàre): To 2 sé” viza/ós y énefél | A 12 

y èt èflw, i s ènèféyèl, s masél «est énéflée > | 
To 27 "son visage est” é*né*flé (J. H.). 

8 Les types '-ule^, '-üle' et '-eule" sont 

classés d’après le degré d'ouverture de la voy.; 

mais cela ne signifie pas qu'ils procèdent l'un 

de l'autre; “-eule" du n.-e., par ex., peut être 

une var. de "-èle` (4. I), dont il est voisin. 

? A Ve 32, -é est le correspondant normal 

du lg. *-éye après deux consonnes : c. 89 

PRÉTE(-MOI). 

«. Des formes du méme type que ENFLE 

et GONFLE se trouvent aux q. suivantes : 

54 (4, 3) «..; il sifle comme un merle»; 

662 (1, 151) «le vent siffle, souffle, gronde » 

(ALW 3, not. 72-74); 283 (3, 28) «il sarcle 

son jardin; je sarclerai demain le mien »; 

— 661 (1, 150) <... il "bise" » (type "bis-elle”; 
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ALW 8, not. 71); 669 (1, 159) <... il grêle; ... » 
(type *gruzeler; ALW 3, not. 87); q. 1501 (1, 
216) <... on fait le réveillon; ...» (type 
"+sizeler”; ALW 3, not. 204). 
Formes relevées aux q. 54, 662 et 238 dans 

les points où manquent ENFLE et GONFLE : 
No 8 Sufyèl, saréèl; Mo 87 suf (q. 54; Sufél 
q. 662), sarkél; Th 14 (où l'on a seult noté 
il è gòflé) sufèl, sarkél; Ph '11 Sufel, sarkèl; 
H 49 hufèl, sòfèl, säklèy; 50 id., sauf sákléy; 
L 19 hufdl, sòfèl, sêkal; 29 id., sauf sòkèl; 
94 hufél, sòfèl, sòklèy; 101 hufèl, sòklèy; 114 
hufél, sòfèl, sòkèl; Ne 6 hufèl, sòfèl, sokdl 
ou -klèy; 8 id. sauf sêkal; 37, 38, 40, 42 hufèl, 
sòfèl, sakél; My 2 hufèl, sákél; Ma 2-9 hufél, 
sòfèl, säkèl; 20 zxufél, sòfèl, sákél. Ajouter : 
A 1 sufèl, sarkél (à côté de gòf). Pour -éy, 
cf. c. 89. 

La comparaison des formes relevées en un 
méme pt révéle, en ce qui concerne la termi- 
naison à voy. intercalée, certaines var. de 
notation et aussi, de-ci de-là, des hésitations 
réelles entre deux types, par ex. entre -êl et 
èl, -èl et -ul, -èl et yl... Voy. déjà ci-dessus, 

dans l'alinéa précédent, les f. de L 94; les 
diverses q. énumérées ci-dessus fournissent une 
série de var. dont voici un choix (on les porte 
autant que possible sur la carte) : No 1 
saréél [ «-kyèl], 2 sarkel, 8 Sufél; To 2 Sifél 
sufél, 6 sufél sufél sarkèl, 18 sufèl, 24 sufèl 
(ou sifel) sufèl, 27 Sufyel, 28 sifèl, 43 šufal, 
78 sufèl (Sifel, -èl), 94 Sufèl sufèl sarkél, 99 
Sufyèl sufyèl «sarkièle »; A 1 $ufèl, 2 sufi I, 
12 sufèl, 87 Sufèl; Mo 20 Sufèl; Ch A sufèt; 
D 68 Sòful sêkul sizil, 72 Sufel, 120 suful, 
123-132 sujel; L 2 huful (ou -dl) sòfèl, 
66 hufèl; Ve 81 hufdl sòfèl sákdl gruzdi; 
Ma 36 sêkêl; Ne 31 sufèl sókel, 69 šujěl... 
Add. : To '57 $uféél; Ni '10 ügal (ALW 8, 
not. 73); W '32 et '45 bihèl; L '16 et '71 hufel 
sófdl; Ve '15 bihal... 

En principe, le futur simple des verbes 
étudiés est identique a la forme du présent 
+ “rai, -ras..." : q. 298 «il sarcle...; je sar- 
clerai... »; sauf exception, la voy. insérée avant 
l est la méme qu'au présent. Cf. c. 88, f, fut. 
des v. en cons. -+ -rer (MONTRERAS). 

88. MONTRE (-MOD. 

Q. G. 1297 (Q. P. 4, 100) « montre-moi cela; — tu me montreras cela >. 

+ BRUN., Enq., n° 1025 (montre-moi cela) 
et n? 585 (entre); Et., p. 364-6. Mél. w., p. 89- 
40. ALW 3, p. 75b (le ciel se couvre). DOUTR., 
p. 43-6. 

+ L'insertion de voyelle étudiée c. 87 dans 
les v. en «cons. + +-ler » se produit aussi 
dans les v. en «cons. + t-rer, -ri » : tmostrer 
‘montrer’ — +i mostère, mosteúre...; *covri 
‘couvrir’ — Ti coûvère, coúveúre... Elle se 
produit aux mémes temps, mais sur une aire 
moins vaste : elle s'étend moins vers l'o. 
(To, Mo, Th); en outre, elle affecte des moda- 
lités particulières : la voy. insérée, étant 
suivie de r, s'allonge dans certaines zones 
(n.-e. de Lg); la diphtongaison en ié (zone 
picarde) est inconnue ici !. 

Lacunes nombreuses : zone de vouvoie- 
ment; dans Lg est, le verbe est souvent rendu 
par tacsègni,-i... et "laisser voir”; cf. a. 

= A. T. a. MÈRE", * mostére : mòstèr Ni 2, 
'5, 6, 26, 61, 80, 93, '97, 98; Na 1, 28, 59, 79, 

84, 107, 109; D 30, 38, 64; W 1, 3, '8, 10-85, 

"86, '39, ‘42, 63; H 2, 8, 87-46, 50, 67; 

L 35, 106-116; Ve 37, 39, 40; My 1, 8, 6% 

Ma 1-19, 24, 29, 89-48, 51, 58; B 4, 15 (mò-3), 
16-33; Ne 14, 15, 26. | *mostére : môster 
Ni 19, 20. || *moustére : mustèr Ni 107; 
Ar 1-2; D 94, 110; Ne 39, 47, 49, 63, 76. || 
+moutére : mutér Ne 65. || *montére : 
mòtèr Vi 18, 16 (má-), 18, 22, 27, '82, '34, 
85, '36, 37, 43-47. 

b. “-ÈRE”? : móstér H 1 | -¿r Ni 45. 
II. '-unE'. *mosture : móstur Ni 85; 

Na 49, 101, 129, 135; Ph 33; D 15, 36-58, 

68-84, 96, 101; L 2; Ma 35, 36, 46; Ne 4, 

9, 16. || *mousture : mustur D 113, 120; 
Ne 11, 20, '23, 24, 33. || mouture : mutur 
Vi 2, 8. 

III. a. "-drE”. *mostére : móstér Na 6, 



19, '20, 30; H 21, 27, ‘28; Ve 31-34, || 

+moustére : mustér D 123; Ne 31. 
b. "-gÜRE ̀. +mosteúre : mòstér L 1. 
IV. a. "-EURE ̀. *mosteure : mòster D 34; 

W 66; H 49; L 4-14, 48, 45, '50, '57, 61, '75, 

85, 87; Ve 6, 8, 26; My 2 | -ér Ni 17, 28. || 
*mousteure : muster, -êr D 132, 136; Ne 32, 

43, 44, 51, 57. || “mouteure : mutter Ne 69. || 
*monteure ` mòtèr Vi 25. 

b. "ër" tmost®re : mòstèr L 19, 39, 
66; Ve 1 (mò-) 3, 24 | -čr L 1014. 

= B. +mosse : mos Na 59, 69, 99, 107- 

127, 185; D 7, 25, 86, 38. | mousse : mus 

Mo 41-58, 79; S 81; Ch 4, 28-48, 61 (muz vèy 

‘montre voir”); Na 130; Ph 6, 15 (mès), 

16 (id.) 42, 53-61, 79, 81 (muz vèy sa ou 

mus mè sa), 84, 86. || “moute... : mut No 1, 

8; To 1, 2, 7-89, 48, '71, 78-99; A 2, 55, 60; 

Mo 1, 20, 37, 64 | mat To 6 | mét No 2; To 73. 

| * monte : môt To 2. 

1 Pour l'explication de l'insertion de 
voyelle, cf. c. 87, n. 1 : les solutions propo- 
sées valent pour les v. en zer, -ri; BRUN., 

Et, p. 844-6, parle d'un <+ voyelle ». Le 
point de départ d'une analogie est plus dif- 
ficile à trouver pour les v. en -rer... : parmi 
ces v., il y en a peu qui aient étymologiqt 
une voy. devant +? à lind. prés. (d’après 
Haust, Rimes, p. 85-7 : tdjouk rer, jachérer; 

“mah'rer, máchurer; *méz'rer, mesurer). Noter 

que, dans certaines régions, l'ind. prés. 
(impér.,...) des v. en! cons. + +-rer coïncide 
avec celui des v. en +-urer (*djurer — lg. 

*djeüre,...). 
2 A My 6, la finale +-ére est confirmée par 

touvère ‘travaille’, +couvére ‘couvre’; mais 

elle est concurrencée par *-ére long : d’après 
Bastin, BSW 51, 864 et 366, (JE) MESURE = 

+mézére ou “mdezére, ou encore *mérzop. 

3 L'initiale mõ- est isolée à B 15, de méme 
que mó- à Ve 1; celui-ci est un mó- dénasalisé. 
A Ve 1, d’après Wisimus 289, on dit +mostrer 

ou *móstrer. 
4 Cf. c. 87, n. 5. 

&. Un certain nombre de lacunes peuvent 
être comblées, dans l'e. notamment à l'aide 

de la q. 1299 (7, 198) «entre donc!... > (lac. 
nombreuses) : êtèr Ch 61; Ni 90; Na 22, 116; 

Ph 16, 58, 61; Ve 38, 42, 47; My 4; Ma 20; 

B 2, '8, 5-12 | -ér Ch 38 | -ér H '39 | atèr 
Vi '1, 38 || êtur Na 127; D 7, 25 | atur Vi 6 || 
¿tor To 6; L 82 ||-èr L 94 | -ër L 29. La q. 1299 
fournit aussi qqs var. et add. : ¿tér Na 80; 
W ‘9; H 1 | -èr Ma 39 | atér D 136 || eter 
D 128; W 30 | è"tër Ve 8 || étr (avec deux 
consonnes finales) No 3 (ou rèt ‘rentre’); 

To 78, 94 | ¿tre To 6, 73. 

Voy. aussi, pour les v. en ^-vrer, q. 894 

(6, 239) «le carrier travaille [= œuvre] à la 

carrière » : *oüvére, +oúveúre...; mais le type 

"œuvre" n'apparait que rarement. Notons 
qqs formes de l'e. : L '16 @e@r, 106 ger: 
113 avr, Ve 26 üvër, 85 avr; My 2 úver. 

On ne s'attardera pas ici aux v. en -ri 
(OUVRIR, COUVRIR, SOUFFRIR), qui offrent 

beaucoup de particularités. Pour COUVRIR, 
cf. t. 8, not. 40, type O, «le temps ‘se 

couvre” »; noter kúvar H 68, küvœr Ma 51, 

kòvèr Ne 43. De la q. 1379 (7, 252) < se 
couvrir:..; je couvre, ...», retenons qqs f. 

intéressantes (notam! pour combler certaines 
lacunes de Pe.) : D 186 kòvèr; H 67 raksivèr, 
68 küvar; L 14 kuvér; Ve 85 raküvèr, 41 

kuvèr, 44 kävèr; Ne 88 kuvèr, 48 kòvèr, 
60. kwuvér; Vi 'l et 88 kwoér; — dans Vo. 

(No 1, 3; To 13-28, 39, 73-94), on a des f. en 

-èr, ër, -yér (de méme à Ne 51 : kóvér), 
mais, comme elles voincident avec le part. 
passé (type "couvert”), il doit s'agir là d'un 
eas particulier. 

B. FUTUR. La voy. s'insère aussi au 
futur; ainsi dans MONTRERAS, qui figure dans 
la seconde partie de la q. 1297 : type "mos- 
terras". Entre l'impér. et le futur, on observe 
des var. vocaliques (dans la liste suivante, 
on indique le futur, puis, entre parenthéses, 
la finale de l'impér.) : Ni 45 mòstèrrò plur. 
(-àr Na 6 mòstèrrè (-dr), 79 mòstèrrè ou 
-urrè (-ér); D 30 mosturrè (-èr), 84 mostèrrè 
(-èr); W 66 mostérre (-œr); H2 mosturrè 
(-èr), 49 mòstèrrè (-Qr); L 1 mòsturrè (-ér), 
14 id. (-@r), 19 id. (-@r), 43 id. (-&r), '50 id. 
(id.), 61 id. (id.), 85 id. (id.); Ve 1 mosturrè 
(-Èr), 6 id. (-&r), 8 id. (id), 24 id. (ër); 
Ma 1 id. (-èr), 89 id. (id.), 51 id. (id.). 

En outre, comme l'insertion affecte toutes 

les personnes du futur, elle apparaît même 



TOME 2. — NOTICES 88-89 

quand on traduit MONTRERAS par le vouvoie- 
ment. D'autre part, si *moute a génért comme 
correspondant au futur *moutras, “mosse et 
mousse ont comme correspondants *mostèrrè, 
*moustérra... Les trad. de MONTRERAS per- 
mettent done de compléter la c. établie 
d'aprés l'impér., avec cette restriction que, 
si elles attestent bien l'insertion au futur, 
elles ne renseignent pas sûrt sur la forme que 
la voy. aurait sous l'accent (cf. les var. ci- 
dessus); il est probable d'ailleurs, qu'en cer- 
tains points, le type "mostére” n'existe même 
pas. Dans la liste ci-dessous, on donne le futur 
(sing., sauf indieation contraire), puis l'impér., 
quand la q. le fournit : To 24 mwutérra (mut); 
Mo 58 et 79 mustérra (mus); S 1 -èrrè plur., 
13 -èrré plur., 19 -érré plur., 29 -èrrè plur., 
31 -érra, 36 -èrrè plur. ; Ch 4 -érra, 16 -èrrè 
plur, 27 id., 28 -èrra (mus), 83 -érró 
(mus), 61 -èrra (muz vèy), 63 et '64 -èrrè 
plur., 72 -érra; Th '2 -èrrè plur., 14 -erré 
plur., 24 -érré plur., 25 erte plur., 29 -èrrè 
plur., 43 id., 46 -èrré plur., 82 -érré plur.; 
Ni 1 -èrrè plur., 11 -érró plur., 88 -érré plur., 
88 id., 39 mòstèrrò plur., 72 mustèrré plur., 
90 -érra, 112 -èrrò plur.; Na 22 móstérró plur., 
44 id. 69 mòstèrrè (mos), 99 id. (id.), 112 
mòsturrè (mos), 116 id. (id.) 127 id. (id.); 
Ph 16 mustèrra (mès), 37 -èrrè plur., 42 
-èrra (mus), 61 id. (id.); D 7 mòsturrè (mos), 
25 id. (id.); W 59 mòstèrrò plur; H "on 
mòstèrrè, 53 id., 69 id.; L 29 mòsturrè, '32 id.; 
Ne 60 mustèrré plur.; Vi 6 muturrè. Noter que, 

plur. 

quand on a au méme pt, pour l'impér., une 
forme monosyllabique et une dissylabique, le 
futur équivaut à la seconde + "-ras? : Na 107 
et. 109 mos, mòstèr — mòstèrrè, etc. 

Autres types de futur : "mousteras, -ez”, 
sans r après t : A 37 mustre plur. (impér. 
pl. mustre); S 87 mustére plur., Ch 16 id., 
26 id; Th 5 mustére plur; Ni 86 mustèré; 
H 1 mòstèrè (-èr); 

"mou(s)treras, -ez," paralléle au type fr. : 
To 58 mutréré plur., A 1 id. 12 mutrere, 
'20 id., 28 mutréree, 44 mutr&r®æ ou mutra, 
'52 «moutrérez »; Mo 1 mutrèra où matra; 
Š 6 et 10 mustrèré plur.; Th 58 mustrèré plur., 
54 -ère plur., 62 -éra, 64 mutrèrè plur., 72 
mustréra, 73 mutrère plur; Ph 45 mustrèrè 
plur., 54 -éra (mus), 81 -èrè (mus), 84 id. (id.). 

"moustras, -ez”, qui répond normalt à lim- 
pér. *mousse : À 2 mustra (mut), 7 mustrè 
(= impér. plur.); Mo 41-44, Ch 48, Na 130 
et Ph 6 mustra (mus); Ph 15 mustra (mas), 
69 mustra, 79 et 86 mustra (mus). 

"montras, mou-, -ez”, qui correspond régult 
à l'impér. “monte, “moute. Notons : No 1 
mitra (mut), 2 msitra (mat); To 1 mütra (mut), 
48 mutra, 94 matra (mul); A "10 «mutre » 
plur., 18 id. (= impér. plur.), 44 mutra plur. 
(mutré impér. plur.), 50 mutré plur. ( = impér. 
plur.). 

Ainsi qu'on l'a indiqué parf. entre paren- 
théses, la 2 plur. du futur des deux derniers 
types coïncide régult avec la 2 plur. de 
l'impér. 

89. PRÊTE (-MOI). Impératif présent, singulier. 

Q. G. 1589 (Q. P. 4, 140) «préte-moi, prétez-moi de l'argent >. 

+ Aux infinitifs en +-er dont le radical se 
termine par deux consonnes dont la dernière 
est autre que / ou r, notamment aux inf. en 
*-(e)ter, correspond, dans le domaine proprt 
wallon, un indicatif présent qui ajoute aux 
deux cons. du rad. une flexion tonique, en 
général -èy, -éy, -éy, à Ve 32 -é, à My 2, 3, 
'5, 6 Ex. “niv'ter, nifté > lg. 
+niv'téye, nm. *nív'téye, ete. Les flexions 
-èy, -èy, -éy se retrouvent au sing du prés. 
de l'impér. et du subj. et aussi à toutes les 
personnes du futur simple et du condit. 

“ton” 1, 

présent. Au surplus, elles tendent à se ré- 
pandre dans la conjugaison, même quand le 
rad. se termine par une seule cons. 2; dans 
ce cas, à Ve 32, on a -éy au lieu de -é. Leur 
origine est difficile à déterminer 3. 

Le v. PRÊTER est à l'inf. +pruster, *préster, 
*préter, *pérter... Nombreuses lacunes à la 
q. 1589, notamment à cause du vouvoiement 
et parce que le type "presse" est répandu 
jusque dans le domaine liég. 

= A. '-ÉvE, -EvE, -ÉvE...". I. *prustéye : 
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prustèy W 30, '39, '42; H 50, 67; L 1, 4-61, 
94-106; Ve 6-26, 34; Ma 1, 12-24; B 21; 

Ne '23. | préstéy Ni 2, '5; W 1. | préstèy W 35. 
|| préstéy Ni 19 | pris- Ni 20 | prés- W 66 | 
prus- L '75. || prustäy W 13. 

II. *prustéye : prustèy D 68 [?]; W 10; 
H 46, 49; L 2, 87; Ve 87, 89, 40, 44, 47; 

My 2; Ma 2, 39, 40, 53; B6, '14, 16, 22, 24. | 
préstey Ni 80; H 21 | pristèy W 21 | préstèy 
W 8, pré- H 2. || prustey Ve 42. 

TII. préstèy Ni 6 | -éy Ni 17. 
IV. *prustéye : prustéy, -éy Ch 61; Na 1, 

69, 79, 99-116, 129; D 7-80, 38, 40, 58, 72, 

78, 84, 113; H 8, 53; Ma 29, 43-51; Ne 9. | 

prüstéy Na 22, 23 | préstéy, -éy Ni 28 (-&y), 
85, 93; W 63; H 27, '39 | pristéy Na 49 | 
préstéy Na 19, '20; W '32 | préstéy Ni 98. || 
*prusté : prusté Ve 32 (ou, moins souvent, 
pres). 

"oxn", V. prestó My 3, 6. 
= B. I. +prusse: prus Ch 83, 61, 72; Ni 107; 

Na 84, 107, 109, 127, 130, 135; Ph 15, 33, 

42, 61; Ar 1, 2; D 34-38, 40, 64, 81, 94-110, 

120; H 53; L 1, 43, 66, 106-116; Ve 1, 88, 40, 

41; My 1, 4; Ma 3-9, 35, 36, 42; B 4, 7, 9, 

12, 15, 16, 23, 27; Ne 4, 11, 14-24, 33, 39, 

47, 49, 68, 76. | *prüsse : près Ph 16 | 
pres Ni 61, ‘97; Na 6, 59; D 123; H 1, '28, 

37, 88; Ve 31, 32; Ne 31. | *preusse : près 

D 132, 136; B 2, '3; Ne 82, 48, 44, 51, 57. 

| pris Ph 58 (plur. prustu). | prés Na '20, 30, 
59; W '36. | *présse : prés Mo 44; S 31; 
Ch 4, 28, '36, 43; Ni 90, 98; Ph 6, 54, 79-86; 

B 7, 11, 28-33; Ne 26. 
II. *prute : prut Vi 16. | *préte : prét 

No 2, 8; To 1 («prèt'-m' »), 2, 7, 24, 27, 87, 

48, '71, 78, 99; A ‘52, 55, 60; Mo 1, 20, 37-42, 

58-79; Vi '1, 18, 18-85, '86, 87-47. | pret 
No 1; To 6, 94. 

III. *purte : purt Vi 2-8. | *pérte : pért 
Ne 65, 69. 

= Vouvoiement : To 58; A 1, 7-50...; Mo 9, 

17, 28; S 1-29, 86, 87; Ch 16-27, 63, '64; 

Th 5-82...; Ni 1, 11, 26, 33-45, 72, 112; Na 44; 

Ph 37, 45, 69; W 59; H 68; Ne 60 4. 

ADD et VAR., d'apres t. 8, not. 93 (11) 

NEIGEOTTE (f. les plus nombreuses), not. 57 

(IL) TOMBE DES GOUTTES (types en gòt- et 
"pleuv-iner `), not. 40 (le temps) S'ASSOMBRIT 

(types en -nàl-, -nül-); q. 233 (3, 28) «il sarcle 

son jardin; ... » (cf. e. 87, œ) : 

A. I. +-éye: “il” niftéy D 64; L 2, 85, 118- 
116; Ve 1; Ma 9, ‘28, "32, 42, '50 | -éy Ve 47; 
Ma 29 | niftéy B 16 | nivlòtèy Ni ‘14, '24, 
'62 | flóftéy Ma 2 | paytèy W 8 | flumtèy 
L 87 | gutléy Ni 112 | enüléy L '50 | rènalèy 
Ma 40, 42. || téye : miftey W 21, "ën: 
L 75 | -žy My 2 | paytey W '2 | sákley W 1. || 
nifiày H 68. 

II. +-èye : niftóy D 34, 46, H '45; Ve 31, 
35, 88; My 1 (É. Legros), 4; Ma 8, 4; B 2-5, 
7-15 | niftey Ma 51; B 21, 28, 27 | gòtinèy 
Ma 1, 9 |ènsilèy W 63. || +-èye: niftey B "17. 

HI. niftey Ni '9 | plòvinèy Ma 42 [? cf. I] | 
niftèy Ma 39 | paytéy Ni 28, '66 |. 

IV. +-éye: niftéy, -éy Ch 33; Ni '25, '97; 
Na 6, 30, 44, 84, 127, 185; D 36, '45, '85, 
101, ‘103; W 59 (-é,); H 1, '28, 38, '42; Ma 85, 
36, '47, '48; Ne 4, '5, '8, 16 | nivlòtéy Ni 80 
| -éy Ni 107 | paytéy, -éy Na 59; W '48, 
"70; H 37, 69 | «miy'téye » H ‘20 | säkléy 
W '32 | sókléy Ni '102 | -éy Ni '29 | plóvinéy 
Ve 32 || paytò/èy W '60. || +-6: nifté D 94 | 
nifté, gòtlé Ve 82. 

V. Ton’, té... : 

-0"y My 6 5. 

1 Cf. Basri, BSW 51, 865-6 : à My 6, 

-ó, avec résonance y à la pause et devant 

voy.; à My '5, -ó; à My 8, -ò", avec nasalisa- 
tion à peine perceptible; à Sourbrodt, hameau 
de My 3, -ó sans nasalisation; à Thirimont, 
ham. de Waimes My 5, -%. BASTIN, ib., 871, 

observe que la flexion «ne se transfère pas 
au futur »; elle ne se transfére pas non plus 
au condit. 

? Cette extension varie selon les régions et 
selon les verbes. Elle est trés forte en lg. : 
pour L 1, cf. Haust, Rimes 197-203. D’après 

BAsTIN, Le, 865-6, "+-on” s'étend en malm. 

or. aux v. en -yer (dont l'ind. prés. est normalt 
en +-èye), aux v. en «cons. + -ler ou 
-rer » (ind. prés. en +-àle, +-ére : cf. c. 87 et 
88), et méme à des verbes dont le rad. se 
termine par une seule cons. +fornéler 
'écobuer' > djé fornéloy. 

3 La f. -èy, avec è bref, pourrait être 

reprise analogiq* aux v. en ti, *-yi... 
+roúvi L 1..., *roávyi Ve 89... > “rotivèye. 

niftó My 2 | -d' My 8| 
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La f. -éy de Ve 32, après une seule cons., 
est normale dans des v. comme CHARRIER 
(ti tchèréye, c. 90, A. L; lg. +-éye) et comme 
tsu d'méfi ‘se méfier” (din m duméféye; lg. 
tdji m dimèfèye); là est p.-ê. son origine. Les 
f. -éy ..., -éy, et aussi le -é de Ve 32, corres- 
pondent à lat. -ata, terminaison du part. 
passé au fém. Quant au malm. "+ô", il coincide 

avec les 3 plur. tont, “sont, *vont, et aussi 

avec la 3 plur. du passé défini +i tehantont 
‘ils chantèrent’ (ef. e. 114, B, 29). Est-il pos- 
sible que la terminaison de l'ind. prés. sing. 
soit empruntée d'une part au fém. du part. 
pa., d'autre part à la 3 plur.? En dehors de 
ces explications, on n'en apercoit pas d'autres. 

Dourr., p. 41-2, parle de l'extension 
analogique de «ye » (alors qu'il s'agit en lg. 

de -éye, avec ë long); son explication (c'est 
la méme que celle donnée au début de cette 
note) convient à la forme +-èye, mais laisse 
intact le probléme de +-éye. 

^ Qqs rép. approximatives ou périphras- 
tiques : To 18 dòn me dé yar ( = liards) a preté, 
39 (formule analogue), 78 (id.); L 85 dón mu 
dé süs ( = de l'argent, DL *qans') a prusté; — 
To 28 et 48 don. 

5 La notice 93 du t. 3 fournit aussi, dans 
B s. et Ne e, une terminaison -i(y) : niftiy 
Ne 14, 16 (E. Léonard; à côté de -éy) | -i, 
B 33 | -; B 30 | nifti Ne 26 || paytiy Ne 47 | 
-1, B 28; Ne 49 | -i Ne 63 | spaytiy Ne 76. 
En ce dernier pt, l'inf. est spaytyé. La term. 
-(y) est normale dans cette région pour les 
v. du type "charrie" : voy. c. 90. 

90. (IL) CHARRIE. 

Q. G. 992 (Q. P. 4, 71) «le charretier charrie du bois ». 

€ L'inf. CHARRIER, qui manque au ques- 
tionnaire, est du méme type qu'en fr. Il 
apparait quelquefois q. 992, dans des com- 
pléments : Ve 35 *tchéri, D 46 *tchéryi, Vi 27 
“tcharir (pour -r, cf. c. 78, a); on connaît 

aussi, notam! par les lexiques, qqs autres f. : 
lg. *tchérí (DL), nm. id. (PrrsouL), Ni 1 
*tchèryt (CoPPENS), S 87 +kéryí ou +tch- 
(DEPR.-NoPÈRE), borain tcâriyer (RUELLE); 
To 7 *carier (Maes), gaum. +tchèrir (Jamoigne 
Vi 10 : FELLER, Notes 263). Voy. aussi 
ALF 245 et Brux., Enq., n? 277. 

À CHARRIE correspond, dans presque toute 
la B.R., une forme en -iy, dont 1% est plus ou 
moins long et le y plus ou moins ferme. 
Dans la zone liég., la finale s'ouvre génért en 
-èy, -éy : ep. t. 1, e. 98 VIE (cas légèrement 
différent); il en est de méme dans quelques 
points aux confins de S et Ni o., et à Ne '23. 

Dans la région de Stavelot-Malmedy-Viel- 
salm, le v. *tchéri est passé à la conjugaison 
inchoative. Enfin, dans deux petites zones 
séparées, on a un type "charre” (“tchère, 
+kère) d'origine analogique (ep. lg. + sogni 
‘soigner’, aussi avec -i, ind. prés. +dji sogne, 
ete.). 

= À. ÈYE...). I. “LÈYE, *tchéréye... 

tèrêy Ni 83; D 64; W 1, 10, 30, '56?; H 50, 

67, 68; L 1 1, 14-43, '50, 61-85, 94-113, 116; 

Ve 1, 6 (é-), 8-26, 34, 41; Ma 1, 3-24, 40, 
42, 58; Ne '23 |-éy L '75 | -éy Ve 47; Ma 2 | 
-éy Ni 86. | *kéréye : kèrèy S13. || *tchéréye: 
Cèréy Ve 82. | kéréy S 19. 

II. *tcheréye : &réy D 34; W 35, '36, '52; 

H 2; L '32, 87, 114; Ve 31, 35, 42; Ma 29; 

B 6-11 | -ey Ma 39. 
= B. "ive ..., -1, -1'. Ï. +tcheriye : riy 

S 29; Ch 4-72; Th 5, 24, 29-54, 64, 82; Ni 1, 

2, '5, 11, 26, 39, 61, 72, 85-93, 107, 112; 

Na 1, 19, '20, 22-44, 59-135; Ph 6-54, 69, 79 

(ée-), 81-86; Ar 1-2; D 7-30, 36-58, 68-84, 96- 

120; W 21, '42?, 59-66; H 1, 8-27, ‘28, 88, 

'89, '42, 46, 49, 53, 69; L 45; Ma 35, 30, 43, 

46; B 12, 16, 22-27; Ne 4-31, 47, 49; Vi 2, 

13, 16 | -žy Th 62; Ni 6, 17, 19, 28, 45, 80, 

'97; Na 6 |-1, Ni 20; D 123; B 30, 33; Ne 43; 

Vi 18. || +tchiriye : čirīy H 37. || +tchariye : 
Cariy Ne 76; Vi 22 | -1, Vi 85, 47. || *kériye... : 
kèriy Mo 79 («kèrte »); S 81 (ke-), 36, 37; 

Th '2, 14, 25, 78 | -fy Mo 9; S '28 | kèri, 
S 10. || tcariye... : kariy No 2, 8; To 7-24, 
28, 87 («carie»); A ' 52 («cari, »), 55 («carie x); 
Mo 37 |-i, To 2; A 44 | -£, To 39 | + A 2 | 
kariy To '71 («kárie »; A '10 («cárie »); 
S 6. : 
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II. +tchëriye : &riy Ni '102; Ph 61; Ma 51. 
|| kari, A 28 | kari, To 99. 

IH. +tchèrt : &ri Th 72; D 94, 132, 136; 

W 8; My 6 5 B 21, 28-33; Ne 82-89, 44, 51, 

63-69; Vi 6, 8, 25 | - Ni 19. || +tchari : cari 
Vi ‘21, '36. || “kèri : kêri Mo 17, 23, 44, 58 | 
-ï S 1; Ni 88. || +cari : kari To 6, 48, 73, 78; 
A 1; Mo 1, 20, 41, 42, 64 | -£ A 50. || “cari... : 
kari No 1; To 58, 94; A 7, 12 | kári A '13, '18, 
'20. us 

IV. *tchèri 3... : dè My 3, 6; B ‘14; 
Ne 57, 60 | -é B 5. || *tchari : cari Vi '1, 27, 
'82, 87-46. || *cari : kari To 1, 27. 

= C. I. +tchérih, -iy... : éèrih Ve 37-40, 
44 | ¿h My 2? | -iy Ve 40 (Francheville); 
B 2-5. 

IL. *tchérich : ¿éris My 1. 
III. +tchére : čr L 2-14. || *kére : kèr 

A 874. 

1 La finale longue -êy à L 1 est un peu 
surprenante. On a *tchéréye avec -èy bref dans 
DL 639, v9 +tchèri; et d'après le Dict. des 

rimes, p. 191-2, les v. en -?, et notamment 

“tchèri, ont -èy bref à l'ind. prés. 
2 (ri My 6 doit être une erreur pour égri, 

avec ï bref : ep. répli (je) remplis’ ib., c. 91; 
BasTIN, BSW 51, 852. Même erreur de lon- 
gueur dans ¿er2h My 2; cp. finih, mégrih ib. 

3 à bref final des types rassemblés sous 
B. IV est abrégé de -ï < -2y, sauf à My 3 
et B 5 (p.-ê. aussi à B '14?); ces pts sont 
dans la zone où "chéri est inchoatif et ils 
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se rattachent au type C. I; ils ont -, -é pour 
CHARRIE eomme pour NETTOIE (néti My 8, 
rénétiy B 5) et pour (JE) REMPLIS, c. 91. 

* La documentation offre quelques lacunes : 
la rép. manque à To 43, A 60; on a "mène! 
au lieu de "charrie? Ni 98 (mén), W 18 (min), 
My 4 (kman), B 15 (min) Ne '38 (món) à 
Na 49, cértéy, de "*charret-er" (à L 35, 
i éèrtèy ‘il fait de menus charrois', à côté de 
éèrèy); noter que "mène" apparait à côté de 
"charrie à Ni 20 (h. d'Ardevoor Cri, ou 
mùn), Ph 15 (mwén) D 120 (món) Ve 6 
(mén), My 6 (min). 

On peut combler certaines lacunes à l'aide 
de q. 1149 (4, 82) «...; elle nettoie la cuisine >: 
To 43 néit, A 60 èrnèti, My 4 nétiz, B 15 

rinèti, Na 49 nètiy; noter en outre, dans la 

zone des types C. III, L 4 et 7 rinètèy, A 37 
èrnèti. Dans l’ensemble, les f. de NETTOIE 

sont parallèles à celles de CHARRIE. On 
retrouve les zones de -éy..., mais le éérèy de 
Ne '28 n'est pas confirmé (ici runètiy); à 
H 68, où CHARRIE est éèrèy, on a nètay 
(ef. c. 89 ADD., A. I); enfin, dans Lg, la zone 

de -éy est beaucoup moins étendue vers le 
n.-0., le type "*(ri)néte" étant beaucoup plus 
répandu que *ichère C. III (on a "*rinéte^, 
parf. *néte, dans une vaste zone au n. de la 
Meuse : Br. e., Na 19, ‘20, 23, 30; W; H 2-21, 
37; L 1-4, 35, 39, 45, 61, 85, 87; — en outre, 

riñèt D 34; Ma 2-9). NETTOIE passe à la con- 

jugaison inchoative à peu prés dans les 
mémes pts que CHARRIE. 

91. (JE) REMPLIS. Ind. prés., verbe inchoatif. 

Q. G. 1100 (Q. P. 7, 89) «je le remplis à votre santé ». 

* ALF 1144-45. 

+ Le -sc-quicaractérisela conjugaison en 
«-ir » dite inchoative (*finisco) et qui 
apparait, en fr. méme, à beaucoup de temps 
(finissant, finissons, finissais, finisse...) per- 
siste aux mêmes temps, sous la forme A ou $, 
dans toute la B.R. (lg. *finihamt, “finihans, 
*finihéve, “finihe...; nm. *finichant...); il per- 
siste aussi, dans une zone n.-e., au sing. de 
Vind. prés. et de l'impér. (*finih, -ich) et à 
toutes les pers. du futur et du condit. 

(finih'rè, “finich'rè, -reú...). Au prés. de 
Find., la zone de persistance déborde légè- 
rement vers Po. la province de Liège et 
comprend aussi la bordure n. du Lx (en 
excluant Ve 32, 34; My 8, 6; Ma 20; et plus 

ou moins B 2-9) : on a là, selon les endroits, 
des types *finih, *finiy, *finich... (pour -A, 
-y. -š, cf. t. 1, e. 8 cERISE) ! Pour le futur, 

cf. B. 

La voy. de la terminaison, originellt i, 
prend les timbres à, é, ë... dans des zones où 
l'art. LE (t. 1, c. 54) est li, lè, lé... 
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Le v. REMPLIR se rend par le méme type 
(on a "emplir” à To 48) ou par un dér. de 
plein (“re-plein-ir” ou “r-em-plein-ir”); ces 
types sont représentés sur la carte par des 

signes en traits continus. Pour -Ew-, cf. c. 40 

et REM., Synt. 2, 361, c. 14. 

= A. T. "14". +rimplih... : réplih W 13, 
21, 80, '42; H 1, 49, 50, 67, 68; L 1, 2, 7-29, '32, 

39-45, '50, 66, '75, 87- SUME Ve 26, 35, ‘36, 

38-44; Ma 2-19 | re" L 4 | rè Ve 
1, 24 | r& Ve 6 | rè Ve 8, 81 | replenih 
Ve 87, 39 | réplénih My 2 || répléh W 35, "36. 
|| Kuna : répliy D 34; H 2, 46; B 2 (ou 
répléniy), '3 (id.), 4, 6 (ou répléniy), 7 (id.) | 
-ix/$ W 63 | -ih/$ H '28. || *rimplih' W 10. 

IL “rcn”. *rimplich... : réplis W '8, '32, 
'89, 59; H 8, '42, 69; L 61; B 11, 15 | ré- 
My 1 | rèplènis Ve 47 || replas, -és, -¿$ Ni 20 
(Ardevoor); Na 80; W 1, 3, 66; H 21, 37, 38, 
'89 || -é$ Ni 19, 20. 

= B. 'a(s)^. *rimplis... : répli No 1, 3; 
To 1-13, 27-48, 73, 94, 99; Mo 1-42, 58-79; 

S 13-37; Ch 16-63,.'64, 72; Th '2, 5, 14, 25- 

73; Ni 1, '25, 86-89, 72, 90, 107, 112; Na 1, 

19, 44-135; Ph 15, 16 (-1), 38-86; Ar 1-2; D 7-30, 
36, 88, 46, 64 (ou répléni), 68-120; My 3-6; 

Ma 1, 20-85, 86 (ou rèplèni), 89-46, 51 (ou 
rapléni) 58; B 9 (ou répléni) 12, 16, 21 

(Roumont id. ou rapléni) 22-27, 28 (ou 
rapléni), 30; Ne 4-11, 14 (ou rapléni), 15-20, 
"28, 24 (ou raplèni, -éni), 26, 31 (ou raplèni), 
47, 57; Vi 16 | re"pli A 12 | "pli To 48 | 
répli A '18; Ve 84 | rê- A 44 | ré A 37 | 
ré- To 58, '71; A 2, '20, 28, 50, '52, 55, 60; 

S 6, 10; Ve 32 | rápli D 128, 132; B 33; Ne 33- 
48, 44 (ou rápléni), 49, 60-65, 76 | rápli 
Ne 82 (ou raplèni); Vi '1, 6, 8, 18 (=> remplir 

pour la 17e fois; raplèni pour la 2e, la 3° fois), 
18, '21, 22, 27 (ou raplini), '32, 35, ‘86, 37- 
47 | ripléni D 40 | répléni D 58 | aplani Ne 69 
|[réplï 
No 2; S 1; Ch 4; Ni 33, 85; Na 22, 23; Ph 6 | 
raplé D 136; Ne 51 | rèplèné B 5 | raplané 
Vi 2 | réple Mo 44 | raplè Vi 25 | réplé Ni 11 | 
-ê Ni 2, '5, 6, 17, 26, 28, 45, 61, 80, 93, '97, 

98; Na 6 ?, 

1 Dans ALF, la c. 1144 JE LE REMPLIS ne 

donne aucune forme en -ih ni en -is, et la 

i To 24 (ou ré-), 78 | répli, -é, -č 

e. 1145 TU REMPLIS, qui ne fait pas non plus 

apparaître -/h, donne une forme en -tý au 

pt 196 (Waremme). 

? La f. REMPLIS manque dans 6 pts à la 

q. 1100 : la rép. manque pour Th 24 et 82; 

on a répondu “va remplir' à H 53 et "vide" 

à H 27 et L 35 et 85. La q. 1607 <... je 

finis » (cf. x) donne les f. suivantes : Th 24 

et 82 fini; H 27 fénés; L 35 finik', 85 finih; 

— la q. 1694 «[elle] maigrit » (cf. x) donne 

à H 53 mégriy. 

a. VAR. Des formes inchoatives figurent 

aux q. suiv. : 1607 (4, 145) «finiras-tu? — je 

finis » (lac. nombr.), 1694 (3, 16) «cette 

grande fille-là maigrit » (pour MAIGRIR, types 

+mégri, “ramwinri, *dicwéli..), 1623 (8, 32) 

«il nourrit sa mère; ,,, », 798 (6, 190) «ca 

pourrit ». Voy. aussi ALW 8, not. 88 «le ciel 

s'éclaircit », 40 «le temps s'assombrit », 184 

« l'horloge avance » et 185 «Vh. retarde >. 

On néglige les var. relatives à la zone de 

"-i(s)" pour s'en tenir à celles qui concernent 

l'aire des types à consonne finale. En divers 

points, qui sont situés à la limite de l'aire 

de -ih, -ich..., on constate un flottement entre 

les f. à consonne finale et celles en “-i(s)”, 
de sorte que la terminaison en -A, -ch... n'y 
est done pas générale; on constate aussi 

quelques divergences moins importantes, qui 

touchent seulement la nature de la cons. 

finale. Choix de var. (avec qqs f. concernant 

des pts complémentaires) : 
Ni 20 réplés (Ardevoor -às), finis, ramwèrès, 

paris (Ard. -if) | Na '20 féné($), mégres; 

99 répli, fini, ramwèri, nüri, püris; 101 repli, 

finiš, ramwèri, nüri, paris | D 15 répli, ram- 

wèris, nari, pari; 80 répli, mégri, niri, paris, 

akléris, anúris; 64 répli, rèplèni, ramwérih, 

mégrih, aklérih | W '2 raklèrès; '8 réplis, 

finis, ramégrih, nüris/y; 80 réplih, finih, 

raklérih'; '56 raklérik; 63 rëplix/$, fénes, 

mégrés, rakléri | H 2 répli y, fini y, ramwèré y, 

avisis; ‘20 raklérés; 'A2 añúris, avósis; 45 

rakléris; 58 mégriy, fénés; 67 réplih, finih", 

mégrih', raklérih; 69 réplis, finis, kléri,; "74 

rakléri | L '16 asóbrih; '50 rabrunih (embrunit, 

obscurcit); '71 èndrik, ava sih; ‘75 raklérih | 

Ve 24 ré"plih, finih| y, mégri y, pürih, raklérsih, 

avä"sih, réstórjih; 35 réplih, finih, purih, 
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anérih', aväsih, rèstärjih | My 2 rèplënih, 
finih, mégriy, akléri y, andriy; 4 rèpli, fini, 
mégri, püriy, ahlari, aväsiy | Ma 20 rèpli, 
fini, andri y; 24 répli, fini(h), amwèri, niiri, 
avásih; 29 répli, finih (ou -i$), mégri, nari, 
pari | B 2-3 répliy, fini, mégriy, nüriy, 
pari y; 4 -i y en général, mais fini( y); 5 rèplèné, 
finé, mégri y, nüré, püriy; 6 répliy, rópléni y, 
finis, mégris, nari, ylèri; 7 répliy, repléni y, 
fini, mégriy, nwi, pürix; 9 repli, rèplèni, 
mégri, nüris, paris; '14 askléri 16 répli, 
finis, mégris, núri($) 27 répli, fini... mais 
mégri x [erreur pour -i$?]... 

B. FUTUR SIMPLE. La q. 1607 (4, 145) 
« finiras-tu? — je finis > permet de comparer 
au sing de l'ind. prés. de FINIR le futur simple 
du méme verbe. Comme en fr. le futur 
équivaut formellement au sing. de l'ind. prés. 
augmenté de "rat, -ras..." : FINIRAS-TU = 
lg. *finih-rés', nm. *fini-rés', etc. Pour -s', 
cf. c. 18 (on néglige ici cette cons. finale). 

En divers pts où l'ind. FINIS ne se termine 

pas, ou pas toujours, par une cons., le fut. a 
une cons. devant r : Ni 17 féné($)ré | D 46 
finisre | Ve 32 et 34 finihrè | My 3 et 6 -i xrè; 
4 -ihrè | Ma 20 -iyrè; 24 -ihrè; 86, 46 -isrè | 
B 2,3, 4, 5, 7 -i yré | Ne 9, 14-16 -isrè. 

On a une situation inverse, mais non moins 

remarquable, dans toute une série d'autres 
pts où le fut. est du type “finirè”, sans cons. 
devant r, alors que le prés. est finih, -is... : 

Na '20 fénéré (prés. -é ou -é$) | W 1 finirè; 
3 fénérè | H 1 et '39 finiré; 69 finir? tu [!] | 
L 2, 14-29, '32, 39, 43 finirè; 45 -i(h)ró; 61, 66, 
94, 101 -iré | Ve 6-24, 31 -irè. 

Dans les pts. suiv., le prés. manquait : 
D 15 finisrè, 34 et 64 -ihré | Ma 9 id. 

Dans ceux-ci, la cons. qui précède r au 
futur diffère plus ou moins de celle qui ter- 
mine le prés. : W '8 finiš -ihrà, 10 -ih” -ihré; 

35 et '36 fénéh[y -éhrè; 63 et 66 fénés -éhrè | 
H 2 fénéy -éhré; 8 finis - ihrè; 21, 27, 87, 38 

fénés -éhrè; '28 Jénéhlš -éhrè; 58 fénés -ihré; 
67 finik -ihré | L 35 id., 45 finih -i(h)rè. 

92. (.P) AT. Ind. prés., 1 sing., de AVOIR. 

Q. G. 4 (Q. P. 4, 1) «je me suis [trad. : "je m'ai”] assis sous un bel arbre », etc. !. 

+ ALF 102, 361, 847... (notations souvent 
défectueuses). Brun., Enq., n° 79. MAR., 
BSW 40, 85-6. Gricn., BSW 50, 474 et 
carte XI (mais les données du texte et de la 
carte sont sujettes à caution, du moins pour 
Parr. Ph). 

+ Dans une vaste zone nord-est, les trois 
personnes du sing. de l'ind. prés. de AVOIR 
sont identiques : “dj'a, tPa(s), til a = a; la 
Ur pers. a été assimilée par les deux autres. 
Dans tout le reste de la B. R., et notamt en 
malm. or. (My 3 et 6; aussi '5 Waimes), 
habeo (>*ayo) est représenté par le 
correspondant normal du fr. ai, de sorte que 
la 17? pers. y demeure différente des deux 
autres; on a le plus souvent é ou ë, rarement 
ë ou ë, et à en gaumais, ce qui est régulier : 
cf. t. 1, c. 57 MAÎTRE. 

= A. I. *é? : ë To 48; Mo 20, 37, 64; 
S 6, 10, 13; Ph 33, B 22; 28 | è To 27. || tê 2 : 

ë B '1, '26, 27, 30, '32; Ne '50. || +e : è No 2; 
To 2, 7; D 68. 

II. *é : é, é (données des diverses q.) 
No 1, 8; To 1, 6-58, '71, 78-99; A 2-60...; 
Mo 1, 9, 23-79; S 1-37; Ch 4-72; Th '2, 5-82; 
Ni 1, 83-89, 72, ‘74, 90, 107, 112; Na 180; 

Ph 6, 16-86; Ar 1, 2; D 36-40, ‘56, 58, 68, 71, 
72, 78, '74, 81-136; My 5, 6; Ma 1, '32, 35, 

36, 40-43, '45, '50, 51, 53; B 16, 21-27, 33; 

Ne 4-20, '22, '23, 26-69; Vi 2-8, 25. || ë : 
ë (q. 4) No 1; To 87, 43; À 1, 2, 50, '52, 55, 

60; Mo 1-17, 23, 41, 44-64; S 36, 37; Ch 16, 
27, 88, 68, '64; Th 24, 62, 72; Ni 72; Na 135; 

Ph '11, 15, 45, 61, 79; D 72, 94, 120, 186; 

My 3, 6; Ma 85, 86, '38, 39, 42, 46, '49, 51; 

B '19, 21, 22, 38; Ne 4, '5, 9, 24, 31, 39-47, 

51-65; Vi 6, 8. 

HI. *à:à Ne 63 (Nivelet), '64 (Rancimont), 
76; Vi '1, '12, 18, '14, '15, 16, 18, '21, 22, 

"26, 27, '32, '84, 85, ‘86, 37-47. 

= B. ta : a To 73; Ch 43; Ni 43; Ni 1, 2, 

'5, 6, '9, '10, 11, 17-20, '24, '25, 26, 28, 45, 
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61, ‘62, 80, 85, 93, '97, 98; Na 1-129, 135; 

D '5, 7, '9, 15-34, 40, '45, 46,55, 64; W 1-66...; 

H 1-69..; L 1-116... Ve 1-47..; My 1, 2, 4; 

Ma 2-24, '28, 29, '84; B 2, '3, 4-12, '14, 15, 

ngos. 

1 Autres q. consultées : 155 (2, 207) «ortie; 

je me suis [trad. : "je m'ai^] piqué dans les 
orties », 228 (1, 179) «j'ai vu une araignée 
ce matin », 595 (4, 28) «j'ai voulu sortir >, 
828 (4, 50) «j'en ai un, une, ... », 1255 (2, 
27) «je n'ai qu'un enfant », 1383 (4, 110) «je 
l'ai suivi », 1996 (4, 243) «...; j'en ai moulu >. 

Nombreux pts supplémentaires, notam pour 
q. 4, 135, 228; on retient surtout les données 

relatives à ceux qui se trouvent aux abords 
des limites de types. Nombreuses var. pour 
les types *é, *é...; on retient touts les pts pour 
lesquels une question au moins donne la 
forme é, mais, pour é, qui apparait aussi 
dans de nombreux pts à une ou plusieurs q., 
on retient seul! les attestations de q. 4. 

2 Les formes è, è du Hn et de Ph paraissent 
sujettes à caution; méme quand le tableau 
et la carte ne l'indiquent pas, elles ont toutes 
à côté d'elles une ou plusieurs var. ë, é. Mais 
celles de B, comme les ë de B et de Ne, sont 

authentiques. 
8 Le a noté par J. Haust, q. 4, à To 73 

doit étre authentique; on l'a encore q. 595, 

790 (à), 1383 (à), mais è 1255. Celui de Ch 43, 
q. 4, est unique : on a é.. aux autres q.; 

a n'apparait qu'une fois non plus à To 6 (228), 

93. (JE) SUIS. Ind 
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Ni 1 (éou a 4; COPPENS 43 [et Gramm.84| donne 
seul! *djai) Ma 40 (1255) et 53 (790) en 

revanche, on a une seule fois & à D 64 (1255). 

Flottements plus marqués : Na 127 a (4 et 

828), é (595), ë ou a (155 et 790); Na 135 

ë ou a (155 et 828); D 40 a (4, 828 et 1996), 
à (155), é (595). 

a. (TU) AS, (IL) A, 2e et är pers. du sing. : 

q. 1208 (1, 63) « mange, puisque tu as faim », 
1161 (4, 88) «...; l'as-tu bu x; — 7 (2, 39) 
«... et m'a fait saigner du nez », 672 (1, 162) 

«il a gelé blanc la nuit... », ete. On a *a(s) et 
+a partout comme en fr., sauf au s.-e. où 

l'on a *é(s) et tè, comme pour TU ES, IL EST. 
Les pts les plus septentrionaux occupés par 

è sont Ph 84, 81; Ar 2; D 110, 120; Ne 20, 11, 

14, 15, 26; B 24, 21, 22, 16, '19, 28. Les f. ë 
et a apparaissent toutes deux en qqs pts : 
(TU As, As-TU) Ph 81 (a, è); D 110 (id.), Ne 32 

(è, a), B 24 (è, a); — (L A) Ph 81, 84; D 110, 

120, 123; Ne 24, 26; B 24. Cp. c. 44 IL Y A, 

oü lon observe une situation à peu prés 

identique. 

B. PHON SYNT. Entre 'ai” et 'assis" 

(q. 4), la liaison est parf. marquée par -st- 
ou -t-: cf. c. 88, z. Localisations: -st- Ni 19, 

20 (id. à Ardevoor); Na '20 (facultatif); D '33; 

W 1, 3, 8, '9, 10-30, '32, '39, '42, '56, 59-66; 

H 1-21, ‘26, 27 (fac.), 28, '39, '42, 49; L 1, 
4-29, '32, 85-45, 50, 61-87, 90, 94, 99; Ve 1-8; 

Ma 24 [?] | -t- H 69. 

. prés., 1 sg., de ÊTRE. 

Q. G. 1990 (Q. P. 1, 195) «je suis tout frileux aujourd'hui », ete. !. 

+ ALF 803. Brux., Enq., n? 625. MAR, 

BSW 40, 85. 

+ La f. la plus remarquable est “so (Ni e., 
Na, Lg); elle pourrait remonter à *so(m) et 
méme à s ü m; mais il parait plus probable 
qu'elle représente *suyyo (croisement sü m + 
+*a y yo: Foucn£, Phonét. 406-7), comme le 
fr. sui(s) et comme lesautres f. belgo-romanes. 
Parmi celles-ci, il en est qui offrent un traite- 
ment identique ou analogue à celui du fr. : 
ainsi Tswi...; Tei et tsu (en général : cf. n. 6); 

+sú, var. de tsu. Mais +só et *seü sont moins 

clairs; ep. t. 3, not. 186 Nurr et c. 47 : on a, 

dans les mêmes régions approximt, les types 
“nout... et *neüt, “mi... 

Noter que ÊTRE est le seul verbe qui, dans 
le n.-e. et notamment dans le domaine liég. 
(non compris My e.), ait une autre forme à la 
1 sing. de l'ind. prés. qu'aux 2 et 3 sing. du 

méme temps : cf. «. Dans le reste de la B.R. 

(et dans My e.), AVOIR est dans le méme cas : 

cf. c. 92. Noter que l'aire de *so 'suis' coincide 
assez bien avec celle de +a ‘ai’. 
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= A. I. "so : sò Ni 2, 5, 6, 10 (q. 1990), 
11 (q. 1602; so q. 1990), ‘14, 17-20, ‘24, '25, 
26, 28, 39 (q. 789, 228), 45, 61, ‘62, '66, 80, 

85, 93, 98, ‘102; Na 1-19, ‘20, 22-99, 107-112, 

116; D 7, 15, 30, 34, 64, 68 (q. 1606) [?]; 

W 1-66...; H 1-67..., 69; L 1-116...; Ve 1-47; 

My 1-4; Ma 2-12, 39 (q. 228) [?]; B 2, '3, 
4, 5, 7, 9, '84 (Commanster); Ne 69; Vi 2, 6 

(q. 789, J.H.) 25 (só plusieurs fois, mais 
q. 1606 so) ?, || *së ? : sé Ch 33; B 7 (Rogery). 
|| tson * : sò Ni 89 (q. 1602; só q. 1990). 

II. “sê: só Ni 89 (q. 1606); D 136; Ne 65. 
= B. 1. *seü : sé Ch '54, 61, 63, '64, 72; 

Th 24, '82, 46, 53 (së, sd; q. 1990 sé,); 
Ph 6, '11, 15, 37, 45; Ne 76; Vi 6-18, '21, 22, 

27. || *sà,... : sti, A 12 (q. 1602) | sti, sů, 
sit, Vi ‘1, 88 | sa, Vi 37 | soh sa(), 
su, Vi 46 | sil, su, Vi 47 || «sueu » Vi ‘34, 
'86 || sy& Vi 85 5. 

II. *sü : sü To 6, 13, 24, 28, 58, '71, 78; 

A 1-12, ‘20, 37-55; Mo 1-28, 41-79; S 6, 10, 

19-87; Ch 4-28, ‘86; Th '2, 5, 14, 25-43, 54- 

64, 73; Ni 83-88, 72, '74, 107, 112; Ph 87, 

42, 53, 69, 84; B 22, 27; Vi 27, '32, 37, 48, 
46 9 | sá To 6, 27; A 2, 7, 60; Š 1, 19, 29; Ch '54; 

Th 25, 54; Ni 1, 72, 90; B 22. || *su : su 
No 1-8...; To 1-13, 27-39, 73-99; A 1, 28, 37, 
'52, 55, 60; Mo 9, 20-42, '57, 58, 64; S 1, 10, 
18; Ch 28, 43, 63; Th 14, 25, '32, 48, 46, 64- 

82; Ni 1, 83, 90, 107; Na 101, 116-135; Ph 6, 
33, 53-86; Ar 1, 2; D 7-80, 36, 38, 46-120, 
Ve 47; Ma 1, '18, 19-24, '25, 29-46, '50, 51, 

53; B 6, 9-12, '14, 15-21, 28, 24, 28-33; Ne 4, 

'5, 9-20, '22, ‘28, 24, 26, 33, 39, 44-49, 60, 

63; Vi '1, 88 8. | *sü : sà Ni 88; Na 130; Ph 16, 

84 (q. 1602); D 40, 120 (q. 1602), 123 (id), 
132 (id.). 

III. +sé” : sé Th 25, 46, 53; Ni 107; 

My 6 *; Ne 31, 32, 43, 57. 
IV. tsë : sé, sé Na 112 (q. 789); Ph 69 

(id.); D 123, 132; H 68% Ne 43, 44, 51, 

57, 69. 

= C. L. +swi... : swi A 37 (q. 1606); Mo 1, 
87, 64; S 13 (q. 789, ou si); Ni '74 | - To 48; 

Mo 1 | set A 12 (q. 1990), '18 | sitwi A '18 
(q. 1602) | sui (dipht.) To 43. 

IL *si? : si S 13 (q. 789, ou swi); Ne 16 
(q. 1602, 789, 228). 

1 Autres q. : 1602 (2, 175) «je suis malade, 
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...», 789 (1, 37) «je s. venu avec mon 

frère >, 1606 (4, 104) <... quand je s. arrivé >, 

228 (1, 179) «..; je s. encore enguignonné 
pour toute la journée », 1491 (1, 207) «... je 
s. resté chez nous... » Lacunes fréquentes aux 
quatre dernieres q. : à 228, traductions 
détournées; à 789, 1606, 1491, 'j'ai' au lieu 

de “je suis”. Le tableau indique le n° des q. 
pour certaines f. particulières ou relevées à 
une seule q. 

Var. nombreuses; on a jusqu'à 8 et 4 f. 
pour le méme pt : A 12 s wz 1990, sit, 1602, 
sii 228 et 1606; Mo 1 si 1990, swi 228, 

swi 789, swi 1602; Th 25 su 1990, sú 1606, 

sü 1491, sé 1990; Ni 39 só 1990, sò 1602, 

sÓ 1606, sò 789 et 228. C'est surtout la lon- 

gueur de -u qui paraît flottante. La var. swi 
de Mo 1, q. 1602, n'est pas insérée dans le 

tableau; elle résulte de la phonétique syn- 
taxique : on a és swi par assimilation de s- 
au -$ de ès, mais Zéi swi ‘je le suis? avec s-; 

cp. A 44 kâ $ü arivæ 1606, pour kë $ sü a. 
Cf. Brux., Enq., 1, p. 349, et Et., p. 510: 
$- (Su, $ó, $0...) est fréquent dans les Ardennes 

par infl. de ç ‘je’. 
? Les f. de Ne et Vi se rattachent au type 

*só (A. II). L'aire de +só, *so se prolonge en 
France : BRus., Eng., n? 625. 

3 Les deux f. *sè sont probt des var. de 
*so : elles se trouvent aux confins de celui-ci. 
Pour B 7, cf. t. 1, c. 25 CROÛTE (== terèsse). 

^ Cp. c. 102 VOULEZ-VOUS : types ‘volés, 
*volonz dans la bande médiane de Ni. 

5 Diphtongaison gaumaise : cf. t. 1, c. 25 
CUIR et 66 MUR, et t. 3, c. 47 NUIT. 

6 Les f. +sú et “su de Vi s. proviennent de 
sé diphtongué en sii, (B. I). Cf. n. 5. 

* sé doit être génért considéré comme une 
var. de su, au méme titre que sù, qui est 

classé sous B. II. Cependant, à Th 46 et 53, 

où il coexiste avec sé, il pourrait être une 
var. de celui-ci; de méme à Ne 57, p. ex., où 

il est tout proche des së de Vi. Pour së My 6, 
cp. e. 21 Nous (sujet antéposé), në (4. 11D, 
et aussi t. 8, c. 47 NUIT, në (A. IV). 

5 La plupart des sé doivent se rattacher à 
su : cp., pour Ne 43..., t. 1, c. 54 LE et 41 

FÉTU, et ci-dessus c. 12 JE, 13 ME, etc. La 

f. de H 68 est une var. deso : cf. c. 20-22 
NOUS, 52 NOTRE, 53-54 NÔTRE. Peut-être en 
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est-il de méme de sé Na 112, qui coexiste 
avec sò. 

° si, à Š 13, pourrait être altéré de swi, 

avec lequel il coexiste, ou résulter du croise- 
ment su + swi, mais on peut aussi le consi- 

dérer comme provenant direct! de su par 
assimilation; cette solution parait s'imposer 
pour s? Ne 16 (q. 1602, 789, 228). 

a. (TU) ES, (IL) EST. Les 2€ et 8e pers., 
ES et EST, sont génért "è" comme en fr. (é en 
divers pts de To, é dans A...) : q. 1279 (4, 
99) «es-tu prêt ? — est-elle prête? », 1893 (8, 
177) «le pain est-il ferme ?... », 1993 (1, 246) 
«votre enfant est-il déjà sevré ? », 1149 (4, 

82) «il est à la cuisine; ... », 800 (6, 192) «... 

c'est un vaurien ». 
1? Pour Es-Tu interrogatif, cf. c. 18, a. A la 

forme interrogative, EST se termine normalt 
par t, comme en fr. (excepté à My 3 et 6, où 
Pon a +àë¿-z-¿ 'estil' et èl, +e-le 'est-elle"). 
Le s d'appui se maintenant en w. (cf. t. 1, 
c. 85 ÉPINE, etc.), on a deux types : +èt-i?, 
+èt-èle? et tèst-i?, tèst-èle? Les données de 

l'enquéte sont irrégulières : fréquence de la 
tournure "est-ce que" à l'o. et au s., type “il 
est' sans inversion à l'o., etc. Elles montrent, 

cependant, d'une maniére trés nette que le 
type '*ét-i...", régulier dans la zone où le s 
d'appui tombe (Hn o., Vi), s'étend très loin 
vers l'e. et vers le n. dans la zone oü cette 
consonne se maintient. Localisations 
“tèst-i...” A 2, 7; S 19, 36; Ch 26-72; Th 24, 
82; Ni 1, 2, '5, 6, 17-26, 33, 45, 72-98; Na; 

Ph 16, 33, 69; D 7-64, 72-84, 96, 101, 120; 

W; H; L; Ve; My 1, 2, 4; Ma; B2, '3, 4-16, 

30, 83; Ne 4, 9, '23, 24, 31. | "tèt-i...” No; To; 

A; Mo; S 6-31, 37; Ch 4, 16, 27, 43, 63; Th '2, 

48-82; Ni '10, li, '14, '24, 36-39, 61, '62, 

"74, 98, 107, 112; Ph 6, 42, 53; Ar; D 81, 

96, 110, 120-136; Ma 40, 53; B 11, 15-27, 28, 

83; Ne 9, 16-47, 51-76; Vi. | Les deux types 

sont attestés ensemble aux pts suiv. : À 2; 
S 19; Ch 27, 48, 63; Th 82; Ni 93; D 81, 96, 

120; Ma 40, 53; B 11, 15, 16, 24, 83; Ne 9, 

24, 31. 

29 A la q. 1149, dans «il est à la cuisine », 
EST se trouve aussi devant voy., mais la 

liaison entre EsT et À est moins forte qu'entre 

EST et rL. Les types liés (tèst-, *ét-) couvrent 

la plus grande partie du territoire; seulement, 
tèsi- s'étend plus loin vers l'o.; il apparaît 
dans beaucoup de pts où Pon a "*ét-i.." : 
Mo 17, 41-42; S 6-13, 29, 31, 37; Ch 4, 16; 

Th 48, 53-62, 72, 73; Ni 11, 36-39, 107; Ph 6, 

42, 53; Ar 1; Ne 16. Il se rencontre en outre 

dans de nombreux pts pour lesquels les formes 

de EST-IL... font défaut : Mo 9; S 1; Th 5, 

14, 25, 29, 46; Ph 15, 37, 45, 54, 61, 79, 81. 

Mais le type non lié, "il è è (ou a) la c. "*, existe 
à l'extréme o. et dans le sud-est : No 2; To 6, 

78; Ph 84, 86; Ar 2; D 110, 120-136; Ve 34 

(ou ést), 87 (id.), 39 (id.), 40 (Francheville); 

My 2-6; B 2, 8, 5, 7, 21-83; Ne 11-15, 20, 

26, 32-76; Vi. Noter qu'à lo., EST perd sa 

voy. : i st a "la cuisine" Mo 41 | ita ... To 43; 
A 55, 60; Mo 20, 37, 64. 

89.A la q. 800 «... c'est un vaurien », le 
type non lié existe aussi à l'o. et dans une 
zone méridionale; mais celle-ci est beaucoup 
moins étendue que q. 1149 : $ é ès"... To 2 | 
$ è ë... To 6 | $ £ ë... To 78 |s è "un v." D 136; 
Ne 20, 24, 82-47, 51-76; Vi '1, 2-35, 38-46 | 

s ë "v." (contraction de s è 2) Vi '86, 37, 47. 

En dehors de cette zone, on a partout +c*é-st- 
"un v.", sé st (var. s é st parf. dans Hn oi 
sauf dans une partie de Hn, oü l'on a soit un 
type “te'èt-” (ou "*ch'ét-"), avec liaison en t, 
soit un groupe s t (ou $ t) qui doit génért 
représenter "et, c.-à-d. te'(è)t, mais qui 
pourrait sans doute aussi provenir parf. de 
*c'è-st- par contraction, soit encore "*ég-^, 
allongement du type précédent par addition 
d'une voy. prosthétique : $ èt... No 3; To 87 
(« chet in ») | ch et... A '10, '18 | š ét... To 1 | 
ès t... To 48; A12; Mo 64 | «echt in » To 48 || 
ês t... A 44 | s t To 58; A 1, 13, /20, 28, 50, 
'52; Mo 1, 9, 28, 37, 42; S 29; Th 5, 14, 25, 

48, 46, 73 | $ t No 1, 2; To 7-28, 39, '71, 73, 

94; A '10, 12, '18, 55; Mo 87. 



94. (NOUS) VENONS. Ind. présent, 1 plur. 

Q. G. 1499 (Q. P. 4, 125) <... — nous venons; vous venez pl, 

+ ALF 27 (nous allons), 806 (si nous ne 
mangeons pas). BRuN. Et., p. 274-6. 
GRIGN., BSW 50, p. 468 (carte vir). Doure., 
p. 45-6. 

* La flexion de la 1 plur. de l'ind. prés. 
est la méme pour toutes les conjugaisons et 
pour tous les verbes (ÊTRE seul fait exception 
dans certains pts de l'o. : cf. e. 96). 

Deux grands types : à l'ouest, comme en 
fr., “-ons; à l'est, +-ans, d’où, par vélarisation 
+-ans et *-ons (pour ce phénomène, cf. t. 1, 
€. 9 CHAMBRE et 52 JAMBE). Il faut distinguer 
deux *-ons : celui de l'o., qui est identique 
au fr. -ons; celui de l'e. (n. et o. du domaine 
liég.), qui est une var. du w. *-ans. A part ce 
détail, la répartition des deux types est 
nette ?. Noter encore le type ^v'nas, avec -a 
final 3, 

La flexion “-ans est attestée depuis le 18€ s. 
(1261 “porans 'pourrons') et remonte peut- 
être au lat. - a m u s: REM., Anc. w., p. 79-80. 

= A. "ANS". L. +v'nans... : vnã S 6 [?]; 
Ni '5, 6, 17, ‘25, 26, 28, 88 [?], 45, 61, 80, 85, 
93, ‘97, 98; Na 1-19, '20, 22, 30-129, 185; 
Ph 16, 83, 53; D 7-25, 36-40, 58, 72-101, 118, 
123-136; H 67, 68; L '32, 113; Ve 1, 26, 81, 
85-39, 41-47; My 3, 4; Ma 1, 19, 20, 29, 35, 
40-58; B 2, '8, 4-7, 11-88; Ne 4-20, '28, 24- 
48, 44 (-à tendant vers -@) 47, 51-63, 69; 
Vi '1, 2-8, '12, 18, 27, '34, 35, '36, 87, 38, 
46, 47 | vna"" Ve 24 || vnan Ve 84 | an 
My 1; Vi 22 | -a, Vi 18, 25, '82. || 
*m'nans... : mná Ni 2, 11; Na 28; D 46, 58, 
64; L 1, 39, 101, 113, 114; Ve 38, 40; My 8, 
6; Ma 4-12, 24, 36, 39; B 9 | mnân L 94; 
My 2 | -a"y W 63 | -àp L 66 | -ay My 1. || 
+Pnans... : fná L 43, 85 | -à Ve 6, 8 | -a'y 
Ve 82. 

IL *v'nàáns : onà Th 46 [?], 54 [?]; Ph 84; 
W 59; L 19; Ne 49, 76 | vnà* Vi 16. || *m'náns 
.. : mnâ W '8, 10, 18, 39; H 2; L 2, 45, '75, 
87, 106 | -á" L 4, 14 | -à L 61. 

III. *v'nas : vna Ne 65; Vi 48 5, 
= B. '-oNs'". *v'nons... : vnó No 1; To 13, 

24, 37, 43, 58, '71, 99; A 1-7, 12 (onón), 
"18, '20, 28-50, '52, 55, 60; Mo 1-20, 87, 44 

(-09), 58-79; S 1, 10, 19-37; Ch 4-72...; Th '2, 
5-48, 53, 64-82; Ni 1, 19, 86-39, 72, 90, 107, 

112; Na 180; Ph 6, 15, 37-45, 54, 61, 79, 

81; Ar 1, 2; D 34, 110, 120; W 3 (vénà), '32, 
'45; H 1, '28, '89, 69; L 29, '50 | «v'neons » 
To 1, «-éons » To 89 |vnd, No 3. || “m'nons : 
mnó Mo 41, 42, 44 (-09); Ni 107, 112; D 80; 
W 1, 80, 35, '36, '42, 66; H 1, 8-27, '98, 

37, 38, 46-53; L 7, 35, 116; Ma 2, 3. || *n'nons: 
nnó W 21. 

= "ON VIENT : ë vé No 2; To 7, 18, 27, 
28, 39 | ë ve? To 2 | ë v To 73 | ë vé, To 94 | 
ó vé Ni 20 4 5, 

cherchons des mûres sur les mûriers >, 773 (4, 
37) «.. — nous faisons comme nous pou- 
vons », 1382 (4, 109) < va, nous te suivons >, 
1483 (4, 122) «nous apprenons, nous appren- 
drons, un métier », 2010 (4, 246) «nous allons 
cuire les pains; nous les cuisons ». Cf. n. 4 
et 5. 

? Brun., Et., p. 274, observe que «la carte 
NOUS MANGEONS [ALF 806] présente un état 
de confusion complète en Wallonie [c.-á-d. 
dans la partie wallonne de son domaine] et 
en Lorraine » : «en Wallonie, la désinence -6 
alterne avec la désinence -& (...) et -Å (...) ». 
Notre documentation montre qu’en B.R. cette 
confusion et cette alternance se rencontrent 
rarement : cf. n. 5. 

3 Le a final provient probt de 4 dénasalisé : 
cf. t. 1, c. 7 CENDRE et 27 DENT. A Ne 65, -a 
est attesté plusieurs fois : faga ‘faisons’, 
Créa ‘cherchons’, ete.; la 3 plur. du méme 
temps y est aussi en -a : cf. c. 104 4. II (Brun., 
Eng., n? 83, signale a ‘avons’ au pt 56, 
Pussemange, Ne 67). A Vi 48, vna est isolé 
(Créa, gè fayá, kum jè pli ‘nous faisons 
comme nous pouvons’, apérná ‘apprenons’, 
av ou à 'avons”); une f. isolée en -a apparait 
aussi, mais à l'impér., à Vi 47 (-à partout à 
l'ind. prés., mais maréa tuÿu 'marchons tou- 
jours’, q. 1551; cf. a). 
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1 Pour certains des pts où la q. 1499 don- 
nait "on vient”, les autres q. donnent parf. 
la 1 plur. : No 2 kasó (cherchons); To 13 
apèrdò, ¿úzo; To 27 apèrdéò (dipht.); To 39 
«alleons », «cuijeons », «f'jeons x, «pou- 
veons »; Ni 20 apréda,, (Venquéteur a noté 
que la 1 plur. s'emploie trés rarement dans 
ce pt). Dans tous les autres cas, on a'on...”. 
L'ind. prés. 1 plur. nous manque donc encore 
pour une série de pts (de No-To); mais voy. 
a in fine. Il faut noter enfin que "on..." 
apparait à certaines q. dans des pts où l'on 
avait "nous venons' : ef. e. 21 Nous sujet 
antéposé. 

5 La q. 1499 offre une lacune (Mo 23) et qqs 
données suspectes. Aux formes douteuses 
marquées d'un point d'interrogation dans le 
tableau (A. I: S 6, Ni 33; H : Th 46, 
54), il faut ajouter les suivantes 
ë vnó To 6, no vnjwèn To 48, ë vné, To 78, 
nó vnin S 13, nó un? Th 62, nó vnò Ph 69, nó 
vni Ph 86, nò vn D 68; sauf celle de Ph 69, 
ces formes doivent être des imparfaits (cf. 
c. 108 sv.). 

Les autres q. consultées nous éclairent sur 
ces divers points : To 6 "on..." partout; To 48 
-ő partout; To 78 kas,ò (litt. 'chassons” = 
CHERCHONS) Mo 28 póvó, swivò ...; S 6, 18 
-ð partout; Th 46 id., Th 54 ka$ó vzè pòvè 
swivò apèrdò alè kwizò (à est une var. de 0); 
Th 62 - partout; Ni 88 id.; Ph 69 et 86 id.; 
D 68 -á partout. Pour Ph 84, où vnè pouvait 
paraître suspect, on a -0/4 (= -à) partout. 
Additions : L 50 kwèrå et '99 -ô (q. 121). 

La comparaison des f. données par les 
diverses q. consultées et aussi de celles 
recueillies pour AVONS et SOMMES (c. 95 et 96) 
révèle des discordances pour certains points : 
Ni 107 vnô, kasò, súvo, apérdó, kuzò, astò, 
mais fyá, pla, dalê ( de plus, avò ou -à); 
Na 180 vnó, wétd, fyè plà, sú,ó, apurdè, 
alò, kuzó, avô, astó ou -d; Ar 2 -& partout, 
sauf dans vnó et apurdó (de plus, à ou 6 
'avons', astá ou -ô 'sommes'); W 59 vnà, 
kwèrd,, vzd, pola, süvä, apérdo, alò, küzà, 
avè ou -ó, éstá ou -ò; W 63 kwèrò, nó vzò kòm 
no polan, súva"y, apèrdò, alò, k&häy, avo, 
éstó (en ce pt, on a -4y à la pause, -ó à Vinté- 
rieur; ó provient de 4); Na 44 et 49 -4 partout, 
mais süvó (de plus, à Na 44, avó ou -à); 

` chons-nous ?). 

B 33 génért -a, mais kérá*, q. 121 (AVONS = 
d, ü, ô; SOMMES = sò); Ne 44 vná (à tendant 
vers -G), via, kèrd ou -ő (AVONS = â/Œ, â, ô; 
SOMMES = sd, sò). Pour Vi 48, cf. n. 3. Les 
pts Ni 107 et Na 130 sont à la limite de à et 
de ò, et W 59 et 63 dans la zone hesb. où 
â tend vers ô. GRIGN., Le, c. VITI, donne 
d à Ni 61, 107; Ph 16, 58; — 6 à Ni 89; 
Ch 33, 61; Na 180; Ph 81; — â et ó à Ph 61; 
il fournit aussi des indications sur beaucoup 
d'autres pts qui manquent à notre carte; la 
ligne qu'il trace est plus précise que la nôtre, 
mais coincide dans l'ensemble avec elle. 
— Compl. : L '16, génért -ó; toutefois kwérd. 

a. IMPÉRATIF PRÉSENT : q. 1551 (4, 
130) «marchons toujours! ». En général, méme 
terminaison qu'à l'indic. prés. (discordances 
portant sur la voy. : avec -ð au lieu de -d, 
ròtò Ni 28 et 45, ruto Ne '28 et 81, maréó 
B 33; avec -à au l. de -ó, rotá, Ni 107; noter ` 
aussi ala(,) To 6); dans une aire septentrio- 
nale (que les données de l'enq. font apparaitre 
comme discontinue, mais qui ne l'est peut- 
être pas en réalité), formes en -n, avec voy. 
non nasale à l'o. et nasale a l'e. : *rotan.n'... : 
rótán Ni 6, 17, 26, 28 (ou -a) | -a, Ni 11, 
61, 107; Na 44. || *rotàn.n'... : än W 13 (ou 
-4), 30 (id), '39 |-d'n L 4 (ou -á”) | dalà, 
Th 54 (ou rutá). || *roton.n'...: rótón Ni 19 
(ou -ò), 20 (Ardevoor -ó ou -òn); W 3, '8, 10 | 
-ó, H 8 | dalòn A 87; S 6, 10 | -o"n Mo 37 | 
avásó, Ni 38. || *dalon'... : dalón To 58, '71; 
A 1-7, '20, 44, 50, 55; Mo 9, 23 (ou -ò), 58; 

S 1 (ou alò), 13, 19, 36 (ou -ò); Ch 16 (id), 
27 (id.; Th '2; Ni 72 | alò, Ni 89 | marsòn 
Mo 1 (ou -ò); Ni 1 | aväsôn S 29. Le -n provient 
vraisemblablement de la forme interrog., oü 
"-nous' se réduit à -m' (trotans-n ? == mar- 

A Ni 1, d’après CoPPENS, 
Gramm., p. 78-9, les f. en -ón servent à la 
fois dans l'interrogation et à l'impér. : astón 
'sommes-nous?', éätôn “chantons-nous?' (de 
méme, au fut., éatròn 'chanterons-nous?”); 
méjón 'mangeons', etc. Le Q. ne contient 
pas d'ex. d'interrogation à l'ind. prés. 1 plur. 
— Au lieu de l'impér. 1 plur., on a, dans trois 
pts, une périphrase "on va + inf." : à vè 
tudi kòtinuwè, To 7; ë và t. ale To 73, & và t. 
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âlé To 94. Dans les autres pts où l’on avait 
"on vient’, on a l'impér. : alò To 2, 13, 27 | 

daló To 28 | mars No 2 | rótón Ni 20 
(Ardevoor -ò ou -ón). 

95. (NOUS) AVONS. Ind. prés., 1 plur., de AVOIR. 

Q. G. 496 (Q. P. 4, 18) «croiriez-vous que nous avons un corbeau apprivoisé ? »; 
1956 (4, 228) «quand nous étions jeunes, nous avons été riches et heureux pl, 

+ ALF 
Cf. c. 94. 

91, 522. BRUN., Eng. n° 88. 

+ Sur la plus grande partie du territoire 
règnent les types dissyllabiques tavans, 
*aváns, “avons..., avec la même répartition 
des flexions *-ans, *-dns, t-ons... que dans 
VENONS, c. 94. Dans le s. du Lx et de D, on a 
deux types monosyllabiques “ans et tons, 
qui doivent s'expliquer par une influence de 
la 3 plur., qui est toujours monosyllabique 
(type "oNT' : œ), et peut-être aussi des trois 
personnes du sing., qui sont monosyllabiques 
également. La f. *ons correspond à *v'nons à 
D 110, 120; mais, dans une série de pts où 
VENONS se termine normal! par +-ans, elle 
parait bien étre empruntée telle quelle à la 
8 plur. tont, ô : ainsi à Ma 51, 53; B 11, 15-23, 
27; Ne 16, 49 (ici, vnd); dans ces pts, la 
8 plur. est effectivt *ont, à. Noter que, dans 
Vi, tavans existe à côté de “ans. 

Le type en +-as (*vo'nas, c. 94, A. III) fait 
défaut ?. Mais le type ‘on a” est attesté à 
l'extréme o. et à Ni 20. 

= A. I. *avans... : avä Mo 64 [?]; Ni 2, 
'5, [6], 11, 17, '25, 26, 28, 45, 61, 80, 85, 98, 

'97, 98, 102; Na 1-19, '20, 22-80, [44], 49-84, 
[99], 101-129, 135; Ph '11, 16, 33, 53; D 7-25, 

36-101, 113; W 10; H 67, 68; LI, [2], 19, 32, 
39, 48, 66, 85, 94, 101, 113-116; Ve 31, 35- 

47; My 3-6; Ma 1, 4-46, [58]; B 2, '8, 4-9, 
12, '14; Ne 4, 9, 14, Vi ‘1; [18], [22] (ou 4), 
27, 82, ‘34, ‘85, ‘86, 37-47 || ava" L [94] 
Ve [1], 8, [26-82]; My [2] | -a" Ve [34] | -á 
L [66]; Ve 6, [8], 24; My [1] || än My 2 | 
-ã, Ve 26; Vi 18, [25] | -a'y Ve 1 | -a,n 
Ve 32, 34 | -ay My 1; Vi 27, 46. || *a.ans : 
aû L 87. 

II. *aváns.. : avè A 44 [?] Th 54; 
Na 99; Ph 81, 84 W 13, ‘39, ‘56, 59; H 2, 

[8]; L 2, 14, 45, [75], [106] || ava" L [19] | 
-à L 61. || ta.âns : aà L [87]. ` 

HI. “avons : avô To 48, 58, [71], 99; A 1- 
87, 50, ‘52, 55, 60; Mo 1-17, 23-58, [64], 79; 

S 1-87; Ch 4-72...; Th '2,:5, 14 ( Œ/ô), 24-53, 

62-82; Ni 1, 6, '9, 19, 33-39, 72, 90, 107, 112; 

Na 44, 180; Ph 6, 15, 37-45, 54, 69, 79, 86; 

Ar 1; D 30, 34; W 1, 3, 21-35, '36, '42, [59], 

63, 66; H 1, [2], 8, ‘20, 21, '26, 27, '28, 87, 
38, ‘39, ‘42, 46-53, 69; L 7, 29, 35, '50, 

106, [116]; Ma 2, 3 | avo" L 4 || avè; To 1 | 
on To 78 |avwè To 48 [?]. 

= B. I. tans... : ë Ar 2; D 123-186; B 24, 
28, 30; Ne 11, 15, 20, '22, '23, 24-43, 44 
(ë/â q. 496, à q. 1956), 47, 51-69, [76]; Vi 2- 
18, [16], 22, 25, [32], [85] (ou avè), [/86], 
[37], [48] (ou ava), 46, [47] | à, Vi '21. 

II. +áns : à B 33; Ne 76 | à* Vi 16. 
IH. “ons... : ô D 110, 120; Ma 51, 53; 

B 11, [14], 15-23, 27, [83]; Ne 49 | à" Ne 16. 
= “ON A” No 1-8; To 2-27; 37, 89, '71, 78, 

94; Ni 20. 

! On se fonde sur q. 496. La q. 1956 a 
surtout fourni des variantes; les numéros rela- 
tifs à cette q. sont entre crochets, Lacunes : 
points où l'on dit "on a` + To 28, Mo 20 et 
Ph 61. La q. 496 donne à To 48 avwè, qui 
doit être un imparfait, et à To 28 ét krérò 
bè k n ë èn kòrney aprivòzé (k nè = ‘que nous 
avons”, ou mauvaise notation pour k èn a?); 

la forme manque aux deux pts q. 1956. Dans 
"avons été”, la forme de "avons" est souvent 

suivie d'une consonne; d’où, à My 1 par ex., 

les var. avan (+ voy.) et avā (+ cons.). 
2 Brun., Eng., n? 88, signale pourtant a 

'avons' à Pussemange, Ne 67; cf. c. 94, n. 8. 

«. 8 PLUR. Q. 329 (1, 231) «les bétes 
crèvent quelquefois, quand elles ont mangé 
trop de trèfle ». Dans la vaste zone septentri- 
onale où avons est dissyllabique, on a tont 
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partout, avec les var. habituelles de ô (è; 
To 1...; à W 18..; ò L 61; dénasalisation 
dans L e., Ve n., My). Dans le s.-e., où AvoNs 
est monosyllabique, on a “ant et *ont; cette 
dernière forme se trouve à D 110, 120 et 

aussi à Ma 51, 53..., Ne 49 (cf. fin de l'introd. 
à la notice), où AVONS était tons; mais, ce 

qu'il faut remarquer, c'est que “ont se ren- 
contre aussi en divers pts où tons 'avons' 

n'est pas attesté : D 132; Ne 1, 20, '22, '23, 

24, 31, 44. Dans les autres pts de la zone 

de tans ‘avons’, la 3 plur. est tant. D'après 
la q. 75 (1, 10) «les cerisiers ont déjà com- 
mencé [à fleurir]... », il y a parf. concurrence 
entre tont et tant (ainsi à B 33, Ne 31, Vi 18). 
Noter que, dans Vi, une 3 plur. analogique 
+avant existe aux pts '1, 35, 38-47. 

96. (NOUS) SOMMES. Ind. prés., 1 plur., de ÊTRE. 

Q. G. 788 (Q. P. 4, 44) «nous sommes fort pressés; ... »*. 

+ ALF 506. BRUN., Enq., n? 628. 

+ Excepté l'extréme ouest, où règne le 
type fr. *somes, la B.R. est occupée par +-ans 
et +-ons, qui se répartissent comme pour 
VENONS (c. 94), avec une différence impor- 
tante : en divers pts de Ma, B et Ne où l'on 
avait *v'nans, on a *sons, prob! par infl. de 

la 3 plur. *sont (x) Le type en +-as fait 
défaut; type "on est' à l'extréme o. et à 

Ni 20. 
Pour le rad., on a -st- (ou -t-) dans la plus 

grande partie du territoire; on a s- dans 
dans l'extrême o. (*somes, *sons) et dans le 
s.-€. (Fsans, *sons). 

= A, "-ANS”, I. *éstans... : está Ni 2, '5, 

6, ‘14, 17, ‘24, '25, 26, 28, 45, '62, '66, 80, 

85, [93], 98, '102; Na 1-19, '20, 22-107, [112], 
116-129, 135; D 7-25, '27, 36-64, 72-81, [101]; 

W 10, '56; H 67, 68, '74; L 1, 39, 43, 61, 85, 

94, 101, 114, 116; Ve 26, 31, 35-47; My 2-6; 

Ma 1, 4-43, 53; B 2, '3, 4-9, 12, '14, 15 || 

ésta" L, '71; Ve 8, 34 (devant cons.); -a" L 66 

| -à Ve 6, [8], 82 (devant cons.); My 1 (id.). 
|| están My [2]; -a"n Ve [1]; an My [l], 
Ve [32-34] !. | *astans : astá Ni 11; Na [130]; 
Ph 16, 38, 53; Ar 2; D 68, 84-101, 113; Ma [36], 

46; Ne 4, '5, 9-14, 20, [/23, 24, 31]. | +stans : 
stă Ni 61, 93. || *étans : étà Vi [47] (ou sa). | 
*atans : ata Vi [1], [27] (ou sa), ‘32, 35, 
[36], 37, 38, 46. || *sans : sà D 123-136; 
B 28, 30; Ne '22, '28, 24, 31, 83, 43-47, 
51-69, [76]; Vi ['1], 2-18, [16], 18, '21, 22-27, 
'84, [85], '36, [88], 48, [46] (ou ata), 47 | 

sa“ Ne 39, 76; Vi 16 
Vi [48] 1. 

II. *éstáns... : èstà Th [46] [= a-?]; 
W [10], 18, “89, ['42], 59, 66; H [2, 8], 21, [28], 
'45; L 2, 14, 19, 45, 87 | está" Ve 24 | -à L 4. 
| *astáns : astá Ph 84. || +sáns : sè Ne 49. 

= B. "-ons”. téstons... : èstò Ch 33, '36, 

'54, 61, [72]; Ni 19 (e-), 88, 86, '74; Na 109, 
112; Ph 42, 69, 84 (é- [2]); D 30, 34; W 1, 3, 
21-35, ‘86, '42, [59] (e-), 63, [66]; H 1-8, [21], 
27, '28, 87, 88, 39, '42, 46-53, 69; L 7, '16, 
29, 85, 106, [116] (ou -4); Ma 2, 3 |èstò L [61]. 
| *astons : astó A 2, 7, 87; S 36; Ch 16-28, 

43, 63, 72; Th ‘2, 5-24; Ni 39; 90; 107, 112; 

Na 130; Ph 6, 15, 87, 61, 79, 81; Ar 1, [2]; 

D 110. | +stons : stô Mo 9-23, 41-58, 79; 
S 1, 18-37; Ch 4, '64; Th '2, 25-82; Ni 1, 38, 

72; Ph ^11, 45, 54, [69], 79, [86]. || *étons : 
èto To 43, 48; A '10. || *sons : sò To [71] 
(«son ») 99; A '18; Ph 86; D 120, [132]; 

Ma 51; B [9], 11, [15], 16-27, 33; Ne 15, 26, 
32, [44] | só" Ne 16 | só* Ne [49]. 

= C. +somes... : sòm To 58, "71 («some y); 
A 1, [7], 12, '13, '20, 28-50, '52, 55; Mo 1, 

20, 37, 64; S 6, 10 | «seóm » (dipht.) To 1. 
= “ON EST' No 1-3; To 2-89, 73, 78, 94; 

Ni 202, 

| sap Vi [18]; sa(,) 

1 Les lacunes de q. 788 sont assez nom- 
breuses, notamt dans le n.-e., où l'on traduit 

"nous avons hate”. Autre q. consultée : 1487 
(1, 205) «nous sommes à jeun depuis hier au 
soir ». Les numéros entre crochets concer- 
nent la q. 1487 et indiquent que celle-ci 
donne une autre f. que la q. 788. Lacune : 
À 60; L 113. La concurrence occasionnelle 
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de deux types ne s'explique pas par la forme 
des questions : le mot est chaque fois dans 
les mémes conditions, sauf que, q. 1487, il 
est souvent devant voy., d’où le - final de 
éstáy... Ve, My, et de say Vi (4. I). Deux 
lacunes subsistent : A 60 (les rép. manquent); 
L 113 ("nous avons fort hate”, "nous jeünons 
depuis...”). 

2 Ni 20, q. 788, 02 è ou ón è fuer prèsé 
(Ardevoor óz ? ou ó so, litt. on suis); q. 1487, 
öz est, ón est ou à sò st a djün (Ardevoor óz 
est). Cf. É. Lecros, VW 27, 37 : ton so ‘on 
est” à Ni 19 et 20. 

a. 3 PLUR. : (ILS) SONT. Q. 1888 (3, 138) 
«les blés sont versés; ... » et, subsidiairement, 
657 (1, 146) «les nuages blanes sont méchants, 
..» et 172 (3, 23) «ces légumes sont très 
bons >. Partout +sont, sò (de l'o. à l'e., et 
vers le s., jusqu'à D 136; Ne 51, 31, 26; B 24, 
27; avec îlots plus au s., dans l'aire de “sani, 
à Ne 44, 60 [q. 172] et B 88 [id.]); sauf : 
*seont: «seont » To 1, 39 | só To 78. || 
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+so"t... : só" L 19 | sò L 19 (q. 172), 61; My 1 | 
so" L 94 (q. 172); Ve 24 | so" L 4, 114 (q. 172); 
My 3 | sd" Ve 84 | sé" Na 130 | sé L 48, 66; 
Ve 1-8, 32 | sd My 6 (q. 172). || *sánt: sd 
No 3 (q. 657); W 13; L 14 (q. 172), 75; Vi 2 
(q. 172) | sá* Vi 16 | sé" L 14. || *sant : 
sa D 136 (mais só q. 172); B 28, 30, 38 (sò 
q. 172); Ne 32-43, A7, 51 (só q. 172), 57, 60 
(só q. 172), 68-69; Vi '1, 2-13, 18, '21, 22-27, 
'82, '34, 85, '86, 87-47 | sa* Ne 49, 76. || 
“ètant : ¿td Vi 47 (q. 172). || “atant : ata 
Vi '82, '36 (q. 172), 43-46 (id.). 

L'aire de *sans 1 plur. est un peu plus 
étendue que celle de “sant 8 plur.; on a +sans 
et “sont notamment à D 123, 132 (“sans ou 
*sons), 136 (sant ou *sont); Ne '22, '98, 24, 
81. Noter que, dans les pts de Ma, B et Ne, 
où SOMMES se dit *sons, on a ici *sont, ce qui 
rend vraisemblable l'influence de la 3 plur. 
sur la 1 plur. Remarquer en outre que les f. 
en *-ant sont toutes dans la zone où la 3 plur. 
de l'ind. prés. est en ^-ant : c. 104. 

97. (VOUS VOUS) LEVEZ. Ind. prés., 2 plur., verbe en -er (-are). 

Q. G. 1605 (Q. P. 4, 143) «je me lève si vous vous levez ». 

+ ALF 764. Brux., Enq., n? 25 (où allez- 
vous?) Man. BSW 40, p. 72-5 et carte. 
GniGN., BSW 50, p. 468-70. Basrix, BSW 51, 
p. 854-5. Mél. w., p. 40-1. Dourr., p. 46. 
FoucnÉ, p. 190-1. 

* Le type de terminaison le plus répandu 
est -atis : *lévez, -èz..., avec labialisation 
dans le Hn. occ. et diphtongaison notamt 
dans Vi. Les types *-oz et +-ouz représentent 
- ë ti s, qui s'est substitué à -atis par ana- 
logie. Cp. e. 101 VOULEZ et 102 AvEz. 

En fr. la 2 plur. de l'ind. prés. en - atis 
est phonét! identique à l'inf. et au part. passé 
masc. (-é partout). Il en est de méme en B. R. 
lorsqu'elle est en ^-ez, +-éz..., du moins en 
général : cf. e. 761. Dans certains cas, on 
peut se demander si -éz (A. III) représente 
bien -atis : ainsi pour +lèvèz H 46-50 et 
L 106, où Pon attendrait +-ez. De méme pour 
leve L 116 et levé H 27, '28 (4. IV), qui 
devraient aussi être “lèvez et qui s'écartent 

aussi de l'inf. et du part. passé. La flexion 
-é tis pourrait aboutir à è, œ, ë. 

Dans le tableau ci-dessous, on. donne sim- 
plement la f. verbale, en négligeant les pro- 
noms qui la précèdent. On a génért le type 
"vous vous levez’, comme en fr; mais en 
quelques points aux abords de la France, on 
a le type "vous se levez” : c. 25. 

Le v. LEVER est génért rendu par le méme 
type (ou par 'relever"; en qqs pts, on a 
"*stamper" (d'orig. germ., DL 613). 

= A. I. "Ez? +lèvez : lèvé, -é Ni 2, '5, 
6, 19-28, 45, 80, '97, 98; Na 6, 19, '20, 

22-99, 107-112; D 30, 34, 46, 64; W 1-13, 80, 

'82, 85, '36, ‘39, ‘42, ‘45, 59, 66; H 1-21, 

37, 38, '39, 53-69; L 1-29, 32, 35, 39, 45-101, 

113, 114; Ve 1-35, '36, 38, 39, 41; My 8, 6; 

Ma 1-19, 24, 35-53; B 12, 15; Ne 9, 15, 16, 

24. | +lévez... : levé, -é, lê- B 38; Ne 14, 32, 
43, 51, 57, 69; Vi 37, 46, 47. | lévé Ne 31 | 
*luvez : luvé Ne '23; Vi 2, 8. | +Pvez : 
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lvé, -é To 37, 89, 78; Mo 9, 41, 64; S 1, 13, 

19; Th 14, 25, 29, 58-64, 82; Ni 1, 83, 90; 

Vi 6. | tèl'vez... : èlvé, -é To 1, 24, 27 (e-), 

99 (é); A 60 | divé No 1. | *r'levez : rlèvé, -é 
S 6, 16; Ch 4; Ni 11, 17, 36-39, 61, 72, 93, 

107. | *stampez : stápé Na 1. 
IL “e.” : lève Th 73 | lève Vi '86 | lve 

Mo 79; Th 5, 46, 72 | élve A '18 || lœvë Vi 43 | 

loe Th 43. 
III. “kz? +lèvèz : leve Ch 61; Ph 42, 

69, 86; H 46-50; L 106; B 24, 28, 30; Ne 11, 

26, 49. | +lévez... : leve, lê- D 136; Ne 83, 39, 

47, 63, 76; Vi 16 | levé To 48 | lévè D 123. | 
+luvèz : luvè D 120; Ne 20. | +Pvëz : lvè 

Mo 1, 23; Š 29, 31, 87; Ch 26-28, 43, 63, '64, 

72; Th 24; Ph 6, 15, 37, 45, 54, 79, 81; Ne 60, 

65. | *r'lévez : rlèvè Mo 58; S 36; Th '2. | 

*stampéz : stápe Ch 16. || lève D 132 | lé- 

A 7 (ou -È). 
IV. Të -a; -&..." : lèvé H 27, '28 | loe 

A 37; Mo 44 | elvé A 50, 55 | é- Mo 17 | èlv é 

To '71 || leve A '20 | loe A 44 | ¿loe A '52 | 
œ- A 12 ||lèvè L 116 | lévé A 1 | èvè A 28 | 
èlvé To 43, 58 || lév& A 2, 7. 

V. Cay, Ev. : lèvay W 63 || lévé, Vi 25 
| -e, To 6; Vi 18 | -ày Vi 13, '32, 38 | -, Vi 27, 
85 | -ey Vi 22. 

= B. I. oz”. *lévoz : lèvo Ch 33; Na 101, 

127-185; Ph 16, 38; Ar 1; D 7-25, 36-40, 58, 

68-101, 113; W 21; Ve 87, 89, 40, 42-47; 

My 1, 2, 4 Ma 20, 29; B 2, '3, 4-11, ‘14, 
16-23, 27; Ne 4 | lèvò Ne 44 | lvò D 110 | 
rlèvô Ni 112 2, 

II: “ouz”. +lèvouz : lèvw Ph 53, 61; Ar 25. 

1 À propos de tèz, cf. Mél. w., p. 41: 

«A Sart et Solwaster [= Ve 34], cette dési- 

nence (..) a envahi toute la conjugaison ». 

Cette affirmation est en contradiction avec 

les données des c. utilisées ici. Comp. c. 101- 

103, où l'on a +-éz à Ve 32 et 34. 

2 Les îlots Ch 33, Ni 112, W 21, Ne 44 sont 

étonnants; mais l'extension analogique de 

+oz << - ë t i s, qui règne dans de vastes zones, 

a pu toucher aussi plus ou moins certains. pts 

isolés. Cf. c. 100 VENEZ : les pts Ch 33, Ni 112 

et W 21 sont aux lisières de la zone où l'on a 

+.02 et ils ont eux-mêmes ^-oz; seul Ne 44 

est complètement isolé. 

3 La q. 1605 offre des lacunes assez nom- 

breuses, notamment à l’extrême o. (No, To), 

où l’on a répondu par le tutoiement (”... si 

tu te leves”). Pour les combler, cf. les c. suiv., 

notamment 100-102 (il s'agit de verbes 

d'autres conjug., mais ils sont aussi, à Po, 

du moins, en - atis). 

a. ALLEZ(-VOUS), forme interrogative : 

q. 769 (4, 34) «ou vas-tu? où allez-vous ?... ». 

Entre (vous) LEVEZ et ALLEZ-VOUS, on relève 

de nombreuses var., notamment à l’o. et au 

s. : To 6, alé, 27 alè (J.H.), 48 alé, 48 -é, 58 

dalé, T1 -é; A 1-7 dalé, 12 alé, '20 dalé, 37-52 -é; 

Mo 9 dalè, 44 -èy, 58 -e, 79 alé; Š 6 dalë, 

31 -é; Ch 26 et 27 dalë, 28 -é, 33 alé, 43 dalé, 
63 et ‘64 -é, 72 alé; Th 24 dalé, 29 -e, 46 -é, 

54 -é, 64 alè, 72 alé, 73 -é Ni 2 ale, 112 

dalò; Na ‘20 alò, 180 -à; Ph 15 -é, 45 -é, 

81 -e; W 21 alé alòy, 68 alé; H 8 alt, 67 alo; 

L 116 alè; My 8 alé alò, 6 alò; Ma 2 alò, 

42 -é; B 12 -é; Ne 44 -é, 76 -é; Vi 1 -é, 13-16 

-É, 18 -èy, 22-27 -é, '36 -é, 38 -é, 43 x. Noter 

en outre : Ch '54 aló, B '14 et '17 alò, Ne '22 

alè, '88 alé, ‘50 (dus kè v) lalè. Les var. 

s'expliquent en grande partie par le caractere 

interrogatif de la question. Vers l'o., à la fin 

de la modulation ascendante, dans le type "on 

(d)allez ?”, -e est souvent noté plus fermé et 

plus long; dans Ch, Th et Ph, il semble qu'on 

ait une alternance entre +-éz non interrogatif 

(vous +lèvèz; impér. *pézéz, c. 98) et +-ez (-é) 

interrogatif (+dalez, talez); les f. dal) Ni 112, 

aló Ch '54 et alü Na 180 sont particulières à 

l'interrogation : ef. c. 101 vouLEZ-vous. Vers 

le., dans "oü allez-v”?", é devant f (= vous) 

est normalement long; en outre, devant -/, 

en gaum. et à W 63, la diphtongaison de é ne 

se produit pas; les f. alóy W 21, alè, Vi 18, 

al£, Vi 48 terminent les rép. relatives à ces 

pts : u alòy (ou u alé) W 21, us ku v alè, 

Vi 18, 4s ké v alé, Vi 48. Noter les f. *aloz 

H 67, My 3 et 6, Ma 2 (à côté de +lévez), et 

aussi alé H "20. 
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98. PESEZ (-MOI). Impér. prés., 2 plur., verbe en -er (-a re). 

Q. G. 1714 (Q. P. 1, 91) «pesez-moi bien, n'oubliez pas le ' petit supplément’ »!. 

+ ALF 31 (allez), 554 (fermez). BRUN., 
Enq., n? 500 (donnez). 

* En principe, la 2 plur. de l'impér. prés. 
devrait coïncider partout avec la 2 plur.de 
l'ind. prés. (c. 97). Les différences sont 
menues : vers lo., +-éz est plus répandu 
(mais le timbre de la voy. parait assez 
flottant); de méme pour ^-ez à Te, où +-èz 
n'apparaît plus dans H-L. Dans PESEZ-MOI, 
les formes diphtonguées en -ay, -èy... font 
défaut; en revanche, on a un type en +-iz, 
*-iz (d'origine analogique, probt : infl. des v. 
en - 1 are, c. 99?) en qqs pts au n. et au s. de 
Nivelles. L'absence des formes diphtonguées 
en -ay, -êy... est due au fait que la flexion 
n'est pas à la finale absolue (type "pesez-m'" 
ou, dans Hn, "pesez-mmé”); voy. n. 8, fin. 

= A. I. "-Ez, ...". tpèzez : pèzé, -é To 39 
(pé-), 48 (pe-); A 60; Ch 33; Ni 1, 2, ‘5, 6, 9', 
‘10, 11-26, 89-61, ‘74, 80-90, '97, 98, 107; 
Na 1-19, '20, 22-80, 59-99, 109, 112; D 34, 
38, 46, 64; W 1-66..; H 1-21, 37, 38, '89, 
'45, 46-69; L 1-106, 113, 116; Ve 1-26, 32-35, 
"36, 38, 89, 41, 42; My 3, 6; Ma 1-42, 46-53; 
B 12, 15; Ne 9, 14-16, '23, 24, 81, 32, 43, 
47-68, 69, 76; Vi ‘1, 2-16, 25, 27, '32, 87, 38, 
46, 47. | *puzez: puzé Vi 22. | *pézez : pasé, 
-é No 1, 2, '4 (pè-); L 114 | pê- Ni 28 | pæ- 
Ni 93. | *p'zez : bzé, -é To 6, 18. | *ép'zez... : 
épzé To 37 | èbzé To 24. || *pèzièz 2... : pèzyè 
Vi 85 | « pèzié » Vi '86 | pézi Vi '84. 

II. ~-e..." : peze Ni 38 | pèse B 33 || pèzé 
Vi 48. 

III. '-Ez"3. +pèzèz : pèzè To 27, 99; A 1, 
37, 55; Mo 1, 9, 23, 42-79; S 1, 6, 18, 19, 31 
(pe-), 87; Ch 16, 27, 28, 86, 43-63, '64, 72; 
Th 5-53, 62, 64, 73; Na 107, 130; Ph 6, 15, 
37-45, 54, 69-81, 86; D 58, 120, 128, 136; 
B 24, 28, 80; Ne 11, 20, 26, 33, 89, 65; Vi 18. 
| *pézéz : pézè, pæ- To 58, 71; A 12 (« pesè >), 
44; Mo 17, 41 (pazé : G. Delattre); Th 82. | 
+p'zèz : bzè To 1, 7. | pèzë Ch 26. 

IV. "-é, -œ, -Q...”: pézé A 50; H 27, '28 || 

pèze À '52 | «pese » A 12 | « peze » A '20 || 
péz& A 28; Th 54 || pere W '2 | pé- A 24, 

= B. I. Toni *pézoz : pèzò Na 44, 49, 
101, 116-129, 135; Ph 16, 33; Ar 3; D 7-25, 
36, 40, 68-113; Ve 37, 39, 40, 44; My 1, 8; 
B 6-11, '14, 16-23, 27; Ne 4. | *puzoz : puzó 
Ve 47; My 4. | *püzoz : pézò B 5. | +pézoz : 
pèzò My 2; B 2, 8, 4 5. 

II. "-ouz`. *pézouz : 

Ar 2 $, 
= C. "-12”. tpèziz... : pèzi S 29; Ni 72 | 

-i Ch 4; Ni 86, 387. 

pézu Ph 53, 84 

1 Autres q. consultées : 1589 (4, 140) «...; 
prétez-moi de l'argent » (l'impér. est suvi de 
-MOI comme q. 1714) 1237 (4, 91) «..; 
donnez-moi ma part » (id.), 802 (4, 49) « allez 
chercher de la bière », 142 (8, 22) «allez 
cueillir un bouquet... », 1792 (4, 186) «allez-y 
— », 1041 (4, 75) «fermez la porte... », 1717 
(8, 80) «enlevez tous vos objets et allez jouer 
plus loin >, 1960 (8, 208) «...; écoutez! », etc. 
Var. nombreuses, notam! pour le timbre de 
-é et de A Voy. les n. suivantes. 

2 Diphtongaison de é tonique : ef. t. 1, 
c. 11 CHAPEAU. A Vi ‘84, -i seulement dans 
PESEZ-MOI; «-ez » (= é) dans les autres cas. 

* On a souvent noté aux mémes pts des 
finales de timbres différents, -é, -è, -e, -d, 
-Œ... : To 27 pèzè prèté, T1 pézè préte; A 1 
pèzè alè, 2 péz@ pért& dan, 87 pèzè dund 
ald..., 44 pézé dunè (-&) akute; Mo 1 pèzè 
alé akuté, 44 pèzè askuté...; Th 54 pèzè 
prèstè...; Ni 88 peze prèstè dóné sèré; Na 107 
pèzè prusté dóné... (pèzè est isolé); D 186 pèzè 
presté alé ale álve; B 13 pèze presté ramasè 
alè súte; Ne 76 pèzé ramasè alé Sté: Vi 16 
pèzé awè alé, 18 pèzè prèté bayé. Noter aussi 
la var. nasale $tité Ni 107 et la var. diphton- 
guée hütéjay W 63 (la terminaison est à la 
finale absolue); q. 1960, pour ÉCOUTEZ !, on 
a des f. en -éy... comme pour LEVEZ, c. 97. 

* Pour -@, -d... à Fo., cf. n. 3. — Pour -& 
dans H, noter H 27 péz& pr&sté alé al& sèrd 
hütd, ‘28 pézé prdsté alè sèré hütds a H 8, 
on a -& dans hitè. 
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5 Add. : Ne '5 alò. Les formes -é et -ò 
coexistent en divers pts : Na 44 pézó presté 
dóné, 49 pèzò pristé dóné alé, 99 pèzé prustó 
dóné alé ramasé (-ò), 101 pèzò diné (dono); 
D 36 pèzò doné, 38 pèzé prustò alò Sat rósté; 
Ve 37 pèzò ramasé alé, 39 -é ou -ò, 40 (Challes) 
alò (-é), 41 pèzé alé ramasò (-é), 42 -é ou -ò; 
My 1 pèzò... duné (-ò; noter que la flexion -é 
n'a pas été retrouvée à My 1 par É. Legros), 
3 -é ou -ò (noter præsté [?] ou -é), 6 -é (mais 
prestó [?] ou -é); Ma 2 génért -é mais húto, 
3 et 9 id. mais dinò, 20 id. mais diné (-ò), 24 id. 
mais dinò, 29 pèzé prustó (-é) dinò alé (-ò); 
B 11, 16 et 22 génért -ó mais alé; Ne 44 id. 
La f. en -é est beaucoup plus répandue pour 
ALLER que pour les autres verbes (infl. 
frang.?). 

$ Même flexion à Ph 81 : cf. a. 
? La flexion -i existe aussi à Š 19 et Ni 1; 

elle coexiste partout avec -é ou -é : S 19 pèzè 
prèstè (-i) dóné (-è), 29 pèzi presté alé askutè; 
Ch 4 pèzi prèsté alé dòné; Ni 1 pèzé prèstè 
doni, 36 pèzi doné alé sèré, 38 pèzi dòné (é-) 
alé sèré, 72 pèzi prèsti dont alé askuté. 
ManÉcHAL, BSW 40, 75, signale qu'a 

Braine-l'Alleud [Ni 388], d’après l'abbé 
RENARD, «-i pénètr[e] volontiers dans la 
ire conj. (ascoutiz Aventures de Jean de 
Nivelles, 3% éd., p. 20; racontiz 44), parfois 

méme dans la 8° (rindiz, counichiz 104) >. 

La formule employée me paraît indiquer 

qu'aux yeux de Maréchal, la finale -¿ qui 
s'étend par analogie, est originell* le produit 

de-y-atis. L'explication semble confirmée 
par le fait que, dans l'o. de Br, ABAISSEZ à 

parf. -i bref : c. 99. Cependant, GRIGN., 

BSW 50, 470, parlant de la méme région, 

signale l'extension analogique de -iz, avec i 

99, ABAISSEZ. Imp. prés., 

long (= -y-atis; ex. : doniz-me 'donnez- 
moi’, faisiz-le ‘faites-le’, vos erwèyiz..., dans 
G. WiLLAME, Rose de Ste-Ernelle, patois de 

Ni 1) et il ajoute, pour Ni 88 : « Braine- 
PAlleud réserve cet Ze à l'impératif 
ascoutiz-me, si vos m'ascoutéz x; cette obser- 

vation s'accorde avec l'absence de -i pour 
(vous vous) LEVEZ, e. 97. Noter que -i long 
à Ni 1 dans *doníz ne s'accorde pas avec les 
renseignements de notre enq. et que COPPENS, 
Gramm., p. 89, ne signale pas de f. en -i (-i) 
à l'impér. prés. 2 plur. de CHANTER. 

a. La q. 1714 présente des lacunes assez 
nombreuses, notam! à Fo., où le plur. est 

traduit plusieurs fois par le sing. (numéros 

entre crochets dans la liste suivante) : No [3]; 

To 2, [28, 48, 73, 94]; Mo 20 (réponse à l'inf.); 

Ph [61]; D [30, 132]; Ma [43]; Ne [44]. En 
outre, plusieurs rép. contiennent d'autres 
verbes : sèrvé To 78 | -e A 7 | -è Mo 37 | serve 
S 10 | done... S 36 | aployé m bé (litt. 
employez...) Th 72 | sèrvé Ni 112 | mèzré 
"mesurez' Ve 31. 

Pour combler ces lacunes, nous donnons 

la f. de PRÈTEZ-(MoTr), q. 1589 (ou, à son défaut, 

pour No et To, celle d'un autre verbe, mais, 
pour No 3, on n'a recueilli que des 2 sing.) : 
To 2 donè, 28 akute, 48 alé, 78 alè, 78 dòné, 
94 alé; A 7 prètè; Mo 20 et 37 prètè; Š 10 et 

36 prèstè; Th '2 id., 72 prustè; Ni 112 presté; 
Ph 61 prustu; D 30 prusté, 182 præste; Ve 31 
prusté; Ma 43 id.; Ne 44 presto. A lo. le 

timbre de la voy. est flottant : cf. To 48 
akute, 78 akut&. On indique sur la c., par des 
signes pointillés, un certain nombre de formes 
de PRÉTEZ; mais on n'a pas retenu toutes les 
var. que ce verbe offre par rapport à PESEZ. 

2 plur., verbe en - y-are. 

Q. G. 1580 (Q. P. 8, 18) «abaissez la branche pour que je cueille des fruits ». 

+ Mar., BSW 40, 72-5. GR1GN., BSW 50, 

468-9. Cf. c. 97. 

+ Comme le fr. abaisser, ses correspondants 

b.-r. dérivent de *bassiare, ainsi que le prou- 
vent les consonnes intérieures, š et h, qui 
représentent ss + y. 

Le fr. a généralisé -ez (-atis) à Find. 
prés. 2 plur. de toutes les conjugaisons; il a 
fait de méme à l'impér. Au surplus, en rame- 
nant -iez à -ez, il a supprimé la différence qui 
existait au m. a., à la 2 plur. de l'ind. et - 
de Vimpér. prés. entre les v. en -are et 

ceux en -y-are. En B.R. ainsi qu'on le 
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verra par les c. suiv., l'uniformisation s'est 
faite au profit de -atis ou de - ë ti s, mais 
elle n'affecte pas tout le territoire; en outre, 
dans toute une bande septentrionale et aussi 
dans quelques points plus au s. -y-atis 
(> t-iz, tiz, et à l'o. -1,... : types 4) reste 
distinct de -atis (> “-e2, t-èz...). Ailleurs, 
la finale primitive a été supplantée analogiqt 
par -atis (> tez, tèz...) ou par -étis 
(> *-oz, t-ouz)5 ici encore, il faut noter 

particulièrt l'extension de ce dernier type : 
cf. c. 97-98. 

= A. L "-iz' : abahi W 10-30, '39; H '42, 
46, 50, 67; L 1-4, '82, 45, '50, 66-94, 106, 118, 

116; Ve 1, 6, 24, 32, 34; Ma 4 | bahi W '42, 

66; H 68; L 14-29, 89, 61, 101, 114; Ve 8, 35, 

41 | abast No 1; Ni 20 (Ardevoor), 38, 39, 61, 
72, 85, 98, 112; Na 1, 44-59, 84, 99, 107; W 3, 

59 | basi A 87; S 10; Na 69, 112; W 1 | rabasi 

Ni 11 | bahi Ve 81 | abaší A 2; Mo 23; S 1; 
Ch 33; Ni 90 | basi A 7; S 19; Ni 20; Na 22. 

JI. Ti: abahi W '82, 85, 63; H 8, 21, 
'28, 53; Ve 87, 89, 42; Ma 2 | bahi H2, 27, 
37, '89; Ve 88; Ma 9 | abasi To 87; S 13; 

Ni 1, 6, 19, 28-36, 45, 80; Na 19, '20, 23, 30; 

D 46; B 15, 22; Vi 22 | basi S 6; Ni 2, '5, 26, 
98, 107; Na 6; B 28 | rabasi To 2; Ni 17. 

III. “Dipht. : -i, ...' : basiye To 43 | -è 
To 48 | abast,, A 12 | -iye A '18 | -iy® A 28 | 
ba$yæ A "20. 

= B. I. '-EZ' : abahé, -é D 34, 64 Ma 3 | 
-yé My 3, 6 | bahé, -é H 69; Ma 19, 24 | 
abasé, -é To 89, 78 (àbà-), 99 (« abachez >); 

Mo 41; Ch 4; H 88; Ma 1, 29, 40-46; Ne 9-14, 

16, '23, 24, 81, 48, 51, 69; Vi 6, 13, 18, 25, 

27, 37, 43-47 | basé, -é To 28; A 60 (< bachez »); 

S 29; Ma 35, 86, 51, 58; Ne 82, 57; Vi 8, '32 || 

abasè, Vi '1, 88. 

II. Tel: abase Mo 20, 37; Th 14, 29, 72 | 
base S 31 | rabase Th 5 ?. 

III. "-Èz' : abasè Mo 64, 79; S 36, 37; 
Ch 16-28, '36, 43, 61, 63, '64, 72; Th '2, 24, 

48, 58, 54, 64, 73, ‘77; Ph 6, 37-45, 69, 79, 

86; D 136; Ne 20, 26, 33, 49, 60, 65, Vi 16 | 

base Th 25, 46; Ph 81; D 120, 123; B 28-33; 
Ne 47, 76 | rabasé Mo 58; Na 180; Ph 15, 54. 

IV. Të -Œ` : abasé A 50; Mo 44 | 
basé Mo 17 | abase To '71; A 44, 55 

(«abacheu ») | abasé To 1, 58; A 1. 

= V. "-oz': abahó Ve 87, 89, 40, 42, 44; 

My 1, 4 | aba xò My 8; B2,'3, 5, 7 | bahò B 4 | 
abasò Na 116-129, 135; Ph 38; Ar 1: D 7, 

25, 36-40, 68-73, 84-96, 110; Ve 47; B 9, 16; 

Ne 44 | basó Na 101; Ph 16; D 15, 58, 81, 101, 

113; B 6, '14, 21; Ne 4 | rabasó B 27. 

VI. "-ouz' : abagu Ph 61 | basu Ph 53; 

Ar 2 ?, 

1 Il est intéressant de comparer l'aire où 
persiste - y-atis avec celle ou - y-are se 
maintient à l'inf. : ef. c. 78 coucuer (l'inf. 
ABAISSER manque dans l'enq.). Les types en 
i (+4.., -T,...) sont beaucoup plus répandus à 
linf. La comparaison de formes du même 
verbe (q. 825 «on va soigner les bêtes... » et 
1281 «soigne-le bien; — soignez-le ai le 
montre en toute certitude. 

? On peut se demander si ABAISSEZ n'a pas 
été parf. traduit par un inf., malgré la pré- 
sence de JE dans la seconde partie de q. 1580; 
mais il ne semble pas que ce soit le cas. 

Pour rendre la c. et le tableau aussi clairs 
que possible, on a seult retenu des formes 
contenant le rad. "baisser", en préférant, dans 

les cas où les rép. en fournissaient deux 
ou plusieurs ("baisser”, "abaisser", “r-”), 
celle qui correspond littéral! à ABAISSER. 
Parmi les formes de v. autres que "baisser", 
recueillies q. 1580, plusieurs appartiennent 
aussi à des v. en - y - are : Mo 9 agròyi; 
Na 109 asaët; H 1 ahèti, 49 sèti; L 7 apéhi, 

35 aséci, 48 -1; My 2 ráyo; Ma 12 aséct. 
La q. 1580 présente beaucoup de lacunes : 

on a souvent traduit par le sing. ou par des 
v. ne se rattachant pas à "baisser'. Nous 
n'avons pas essayé de combler systématiqt 
ces lacunes en recourant aux formes d'un 
autre verbe; la flexion varie parfois d'un v. 
en-y-are à l'autre, l'ancien *-éz, par ex., 
étant concurrencé par *-ez, t-éz, +-02... Nous 

donnons simplement un choix de formes de 
SOIGNEZ, q. 1231 (2, 231) «soigne-le bien; 
— soignez-le » : No 2 soni; To 27 sóñt; Mo 1 

suhe l, 9 suñe, 1T id. 23 id., 41 id. 44 id.; 

S 1-31 id., Ni 1 et 33 id., 28 -i; Na 79 soni, 

109 id., 129 -ò; Ph 84 suñu; D 30 sóñé; H 1 

sòni, 88 -ï, 49 -i; Ve 26 id; My 2 sònò; 

Ma 12 soni, 20 -é 39 -é; B 11 sòfiò, 12 -é, 

'14 -0, 22-28 A 94 -è; Ne 15 soñé, 89 A 
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63 señé. Dans Br, Nm, Lg et Lx n., l'aire de 
+-42, *-iz est à peu prés la méme pour SOIGNEZ 
que pour ABAISSEZ; dans Hn, on a *-èz plus 
souvent pour le premier verbe (la chose est 
süre pour Mo et S; dans To et méme dans A, 
les f. en -ilè, -ñé..., manquent de clarté : elles 

peuvent parf. contenir un Ze dont le premier 
élément, non accentué, s'est fondu dans le A; 
dans la liste ci-dessus, nous avons omis les f. 
suñe... de To et A). Les aires de *-oz et de 
+-ouz sont à peu près constantes. 

100. (VOUS) VENEZ. Ind. prés., 2 plur, verbe en - ire. 

Q. G. 1499 (Q. P. 4, 125) «...; 

* ALF 1367 (vENEZ, impér.). BRUN., Enq., 
n? 1644 (id.); Et., p. 218. GuiGN., BSW 50, 
p. 469. DouTR., p. 46. Mar., BSW 40, p. 72-4. 
Mél. w., p. 40-1. Bastin, BSW 51, p. 354-5. 
Cf. c. 80 vENIR et 97 LEVEZ, 

+ Sans doute les flexions - itis ni- itis 
ne subsistent-elles nulle part. Toutes les 
flexions de VENEZ sont done prob! analogiques 
(méme "-iz`, C). Les représentants de -atis 
couvrent une grande partie du territoire, 
mais - étis, sous la forme *-oz, a ici son 
extension maximum : il eouvre Na et Ni e. 
et s'étend vers le n. jusqu'à la frontière lin- 
guistique. C'est là la seule grande différence 
entre la e. VENEZ et la c. 97 LEVEZ. Pour le 
reste, ces deux c. sont presque identiques; on 
notera cependant, pour vENEZ, la présence 
du type *-è (= probt -étis) à Ve 32-34 
et l'extension plus grande de -œ dans W-H. 

En comparant la présente e. et la c. 97, 
on peut se faire une idée de la zone où sub- 
sistent à l'ind. prés. 2 plur. deux flexicns 
nettement différentes, - a t i.s et - ë t i s, alors 
qu'il n'en reste qu'une, -a tis, en fr. : sont 
dans ce cas la plus grande partie de Na, l'e. 
de Ni, l'extrême o. de W, une partie de Ve, 
de My et de Ma. 

Les flexions qu'on a dans VENEZ se retrou- 
vent dans les autres v. en - ire, inchoatifs 
ou non, comme dans ceux en - ë re et - è r e, 
cf. a et c. 101-3. 

= A. L. '-Ez". *v'nez : vné, -é No1,2; To 1 
(«v nez »), 6 (ou vnë,), 18, 24 (é), 27, 87 
(«vnez », 39, 48 («vnez»), 48, 78, 99 
(«v'nez »; A 55, 60; Mo 1, 9, 20, 58, 64; 
S 6 (-é), 10; Ch 4; Th 14, 43 (-é), 53, 54, 64 
(-é); Ni 1, 88, 36, 72, 90, 98; D 84; H 67; L 19, 

— nous venons; vous venez». 

29, '82, '50, 61, 113; Ve 1, 24 (-é), 26; My 3 
[noté vn? par erreur]; Ma 35, 40-53; B 12; 
Ne 9, 14-16, ‘28, 24, 31, 32, 43, 51, 57, 69; 
Vi 2-8, 25 (-é), 27, "86 («unez »), 87, 46, 47. | 
*m'nez : mné, -é Mo 42; D 30, 46, 64; W 1, '8, 
10, 13, 30, '39, '42, 66; H 2, 58; L 1-14, 35, 

39, 45-66, 87-101, 113, 114; My 3; Ma 3, 36, 

39. | *f'nez : fné, -é L 43, 85; Ve 6, 8. 
IL "e": vne Mo 79; S 1; Th 5, 25, 29, 

46, 72, 73; Ph 6; Vi 161. || one Vi 48. 
III. +v'nëz : vné Mo 37; S 19-37; Ch 16- 

28, '36, 43-63, ‘64, 72; Th '2, 24, 82; Ph 15, 

87-45, 54, 69-81; D 120, 123, 136; H 69; 

Ve 34; B 24, 28-83; Ne 11, 20, 26, 33, 

39, 47, 49, 60, 65, 76. | +m'nèz : mnè H 46- 

50; L 106. | *f'néz : fnè Ve 32. | one A 7; 
D 132 2. 

IV. Té, -a, -Q..." : und A '20, 87, 50; 
Mo 17, 44; H 1, 28, '89 | mně Mo 44; W 35, 
"36, 63; H 1, 8-27, 28, 87, 38 | une To '71; 

A 12 | end, -ê To 58 («vne >); A 1, '18 (-e), 
28, 44; H 68 | mn& L 116 || ond A 2, 72. 

V. C-Ev.s. *v'nèy... : onèy Vi '1, ‘12, 18, 
22 (-ey), '82, 35, 88 | une, Ni 88 (parf. -e"); 
Vi 18. 

= B. I. "-oz”. +v'noz : vnò Ch 83; Ni '5, 
6, 17-20, '25, 26, 28, 39-61, 80, 85, 93, '97, 
107, 112; Na 1-185...; Ph 16, 83; Ar 1; D 7-28, 
86-40, 68-118; W 8 (vénò), '32, '60 (Moxhe), 
"72 (Avin); Ve 31, 35, '86, 87-39, 41, 44, 47; 
My 4; Ma 19, 20, 29; B 2, '8, 4-7, 11, '14; 

Ne 4, 44. | *m'noz : mnó Ni 2, 11, 20 (Arde- 
voor, ou v-); D 58; W 59; Ve 88, 40, 42; 
My 1, 2, 63; Ma 2, 4-12, 24, 29; B 9, 15-28, 

27. | *n'noz : and W 21, 59. 
II. “-ouz”. *v'nouz : vnu Ch 61; Ph 53, 61, 

84; Ar 2. 

= C. *v'níz : vni Th 62; Ma 14. | *v'niz : 
vni S 18; Ph 86+. ||vnyè 5 Ne 635. 
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1 Plusieurs f. en -e devraient probt être en 

-è; en divers pts, surtout dans Th, on a noté 

-è à l'impératif : cf. B. 

2 En général, -èet-& représentent -a t i s; 

mais il semble bien que -& WH. -œ H 68 et 

L 116, et -è H 46..., L 106 et Ve 32, 34, qui 

sont voisins de -ò, proviennent, comme celui- 

ci, de - ë t i s. A Ve 82, 34, -è affecte la 2 plur. 

d'une douzaine de v., dont Avoir, à l'ind. 

prés., et il affecte tous les v. à la méme per- 

sonne du fut. simple, qui est formé sur AVOIR : 

cf. c. 107 AUREZ. Même coincidence entre les 

deux temps pour -&, -G, -è dans W, H, L. 

3 A My 6, d'après Basris, BSW 51,854-5, 

le v. "VENIR" prendrait indifféremment la 

flexion +-ez ou la flexion *-o2; mais cette der- 

niere serait en déclin dans le village; elle 

n'affecte plus guère que trois verbes : *poleür 

pouvoir, *voleür vouloir, *ésse être; mais elle 

s'est maintenue aussi dans les locutions 

+téhoz-v', taisez-vous (forme figée = allez ! 

voyons !), -*véyoz-v', voyez-vous, et ttěnoz, 

tenez. 

4 Les formes oni Th 62 et vni Ph 86, com- 

plètemt isolées, sont p.-é. sujettes à caution 

(aux mêmes pts, l'impér. est respectivt vné et 

vènè); dans vni S 18, qui est proche du Br occ. 

où -y-atis s'étend par analogie (GRIGN., 

BSW 50, 469-70), -i représente p.-ê. cette 

dernière flexion (à S 18, limpér. est vné, 

mais on a dizi ‘dites’ : cf. a, 49); enfin, oni 

Ma 1 (impér. vené) est confirmé par vèni, 

2 plur. de l'impér. dans des pts voisins : 

cf. B. 
5 Comme, à Ne 63, l'impér. est vné, on 

peut se demander si vnyè n'est pas une erreur. 

Mais ep. sous f les alternances entre ind. en 

+-ez, t-èz et impér. en +-02, "ZS, 

$ Quelques lacunes. On a répondu par le 

sing. dans divers pts de l'extréme ouest : 

No 8; To 2, 7, 28, 78, 94. La trad. manque à 

Mo 23 et 41. 

a. VERBES EN ere 1? q. 1344 (1, 70) 

«descendez à la cave et PRENEZ une bou- 

teille ». Situation identique en général. Con- 

firmations, var. principales et compl. : A 2 

pérdd, 7 -e (-&), 87 pèrdè; Mo 1 pré*de, 37 
pèrdé, 41 pérdé, 58-64 pèrdè; S 1 id., 13 -É; 

Th 14-54 A 62 -é, 64 -è, 72 -é, 78 -è; Ni '10 

-é, '24 A 89 -é, 112 -é; Ph 6 -è; W '2 prèdè, 

21 pridé, '86 pérdé, '45 pridò; H 8 purde [?; 

cf. 39], '45 -é, 46-50 -é, 67 -0, 69-è; L 106 

prèdé, 116 purdé prèdé; Ve 31 prédé, 82 -é-, 

34 -è-, '86 prèdé; My 3 prèdò (-é), 6 -é Ma 1 

purdé, 9.id., 19 id., 24 id.; Ne 44 perno; 

Vi 1 pérné, 16 -è, 18 -èy, 22 -é, '82 -é, 85 -ày, 
'86 A ‘38 d 47 -éy. Différences les plus 

importantes : -é au lieu de -è à H 46-50, 69, 

L 106 et Ve 32, 34; au lieu de -œ à L 116, et 

au lieu de ó à Ve 31. 

29 q. 1844 (1, 70). DESCENDEZ, qui figure 

dans la première partie de la q., a la méme 

finale que PRENEZ, sauf aux pts suivants 

(on donne entre parenthèses la terminaison 

de PRENEZ) : To 24 dèsèdè (-é); A 87 dèskèdè 

(e); Ph 6 dèskèdè (-è); Ni 19 déskédé ou 

dès$- (-0), 20 déskedé (-ò); W ‘32 dihédé, 35 

dèshèdé (fk H 8 dèzhèdé [== dės- ?] (-& [?]), 
68 dihèdé (Gët Ma 4 id. (-0), 29 id. (-0); 

Ne 49 duksèdé (-è). Pour le rad. de DESCENDEZ, 

cf. t..1, c. 28. 

30 q. 1778 (4, 185) «vous COMPRENEZ, il 

prendrait tout, n'est-ce-pas? ». En général, 

mêmes flexions que pour PRENEZ : cf. 10. 

Noter kóperdé H 8, kòpurdè H 46-50, -œ 

H 68, kòprèdè L 106, kópurde L 116; en 

outre, kòpèrdò Ni 112, kòpurdò Ma 19. Dans 

tous ces points, PRENEZ a -é, sauf à H 8, ou 

l'on a pàrdd. 
49 q. 1583 (4, 137) «nous disons; vous 

DITES; ils disent ». Le type fr. "dites" règne 

dans la zone picarde : To, A, Mo, S; Ni 33, 

72; Ch 4, 26, 27; Th '2, 14. Ailleurs, en général, 

flexion identique à celle de vENEZ, méme 

quand il s'agit de -è, -@, -0. Noter tho W '82, 

'45, D 64 et My 3 (ou -é), dió Ne 44; en outre, 

dizi S 18, dži Ni 36, dzé Ni 88, dizèy Vi '82. 

B. IMPÉR. PRÉSENT: q. 1322 (2, 54) 
«VENEZ sur mes genoux,... ». L'impér. s'écarte 

souvent plus ou moins de l'ind. Principales 

divergences (on donne ici les f. de l'impér.; 

pour l'ind., voir la carte et le tableau), plus qqs 

données de pts pour lesquels l'ind. manque: To 

94 vnè; A 2 vné, 7 -é, 60 avnd; Mo 20 amnè, 

98 vnè, 41 amné, 64 èvnè; S 18 vné, 19 -é 

Ch 61 vinè Th 14 vnó, 48 vènè, 58 vènè, 

54 vnè, 62 vné, 64 vènè; Ni 26 véné, 98 vnó; 

Ph '21 vènè, 86 id.; D 80 vino, 34 id., 46 id., 
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"62 vènt, ‘63-64 vino, ‘108 id; W ‘19 véno, 
35-36 véné, ‘45 vino, ‘48 id, 59 vénw [?]; 
H 8 viné, 21 véné, '42 véné, 49 viné, 67 vino, 
68 -é, 69 -0, 74 -ó; Ve 32 et 84 vini; My 3 vnó; 
Ma 1 vené [?], 3 vino, '34 id., 35-36 vèni, 
89 vèni, 43 vni, 46-48 véni '50 vèné; B '1 
vénó, 12 vino, '17 id., "25 vènè, '81id., 33 vèné; 
Ne '8 id., '25 vènè, ‘50 id., 68 oné Vi 18 vné. 
Les divergences les plus eurieuses concernent 
la zone séparant les deux aires de l'ind. “v'no2, 
avec ^-02, c.-à-d. une bande nord-sud H-D- 
Ma : au lieu des flexions "ez, *-éz de lind., 
on a la, pour limpér, toz et +iz 
(“-12). Situation très surprenante aussi à 
Ve 32 et 34, où, à côté de l'ind. fnè, vnè, on 
a l'impér. vini (viniy devant voy. ou à la 
pause), et, en outre, pour l'ind., a la forme 
interrogative, vini f 'venez-vous ?' (commun. 
É. Legros). 

On a relevé aussi, seul ou a côté du simple 
"venez", un type 'venez-en" (lat. inde): 
vnéz a "sur mes genoux" Ne 49, 63, et, avec 
chute du v- initial, néz a... Ne 47, 76; Vi '1, 
8, 18, 16, 22, 27, ‘86, 87-47 | nyèz a... Vi 35. 
Au sing., 'vien(s)-en" : vin è H ‘75; Ve 32, 
34, 39, 40 (Francheville); Ma 36, ‘50; B 7, 
11, 27 | vin a Ne 32, 39, 44, 76. Pour EN, 
cf. c. 40. 

Noter enfin ces f. énigmatiques en -ő : 
vinó ‘viens’ Ne 82 (J.H.) | vinó (= 'venez'?) 
Ne 60. Brux., Enq., n? 1644, relève aussi 
nézó à Lacuisine Vi 7 et à Florenville Vi 6, 
c.-à-d. tout proche de Ne 60, et il paraît bien 
Pidentifier à «(ve)nez-en »; il signale égale- 
ment érnésó ‘revenez’ au pt 80 (Pure, en 
France, au s. de Vi 2). 

101. VOULEZ (-VOUS). Ind. prés., 2 plur., interrog., v. en - ë re, 

Q. G. 1953 (Q. P. 4, 225) «voulez-vous que j'y aille... ? »; 616 (4, 82) 
«que voulez-vous que j'y fasse ? x; 784 (6, 187) «que voulez-vous encore donc, vous ?... pl, 

+ ALF 1417. Brux., Enq., n? 1694. MAR., 
BSW 40, p. 75. Cf. c. 100 vENEZ. 

+ Dans l’ensemble, les flexions de vous 
VOULEZ doivent coincider avec celles de vous 
VENEZ, C. 100 ?; mais, dans VOULEZ, les types 
"os, *-0uz (et probt aussi -œ WAH, -œ H 68 
et L 116, -è H 46.., L 106 et Ve 82-34) 
représentent étymologt -é t i s, alors que, dans 
VENEZ, elles résultent d'une extension analo- 
gique. Méme situation à la forme interroga- 
tive, dans VOULEZ-VOUS, mais il faut noter 
l'existence de types étonnants en +-óz et 
*-onz (B. II-IV), et l'extension un peu plus 
grande du type en “-ouz (B. II et V) 3. 
A la forme interrog., le pron. vous manque 

dans une zone trés vaste (Hn sauf extréme o., 
Br, Nm, Lx central) : cf. z. 

Pour la réduction du rad. à vl-, cf. c. 81 
VOULOIR. 

= A. I. “Ez”. tvolez... : vólé, -é To 48, 
"AA, '50, '51, 58, '71, '72, '82, '91, 99; A 1-7, 
[10], 12, [13], '18, '20, 28-50, '52, 55, [60]; 
Mo 1-41, [44], 58-79; S 1, 10, 13; Ch 4; Th 14 

(-4), 25 (-é), 43-53, 54 (-£),02, '63, '67, 72-82; 
Ni 1, 88 (vo-), 36, 38 (vó-), 72; Ph '28; Ne ['22] 
| vólé f Ni 45; D 84; W 1, '8, 10, 13, 30, '39, 
'42, [52], [56], 63, 66; H 2-21, ['42, 53], 67, 
69; L 1-29, '32, 85-101, 118, 114; Ve 1-26, 
[35]; Ma 3 | vòlé vw To 24, 37 | volé vit To 78 | 
vlé, -é Ch 72; Ph 6, '11, 37, 45, [69, 81]; 
Ma 36, 39, '47, [148], 51; B 21 (Roumont); 
Ne 9, 15, 16, '23 (q. 616, ou vlé f q. 1953 et 
616), 24, 31, 32 | olé f D 46; Ve [41]; My [8]; 
Ma 39, 42; B 33; Ne [1], "28, '38, 43, 49-57, 

76; Vi '1, 6, 8, 16, 18, 25, 27, 88-47 | vlè f 
Vi 22 | vulé, -é Ch 28, 43, 63, ‘64: Th 24, 64; 
Ni 90 | vulé vu No [2]; To 27; Mo [64] | ...v% 
To 6 | vælé f Ne 69; Vi '82, 37 | vu- Vi 2, 13 | 
vòlè S 6 (q. 1953; -é q. 616; -ë q. 784). || vò 
vlé Ne 14 | vu vlé Ne 60 | vu vulé To 1, 89; 
vw vôlé To 13; vu vólé No 1 |è s ki vò vlé 
Ph 15. || +vèlièz-v”... : vèlyè f Vi 85; -é f 
/i'36. : 
II. '-e..." : vòle S 19, 29; Th 5 | vle Ph 81 

|| -ë Mo 42; Th 29. 
III. "-Èz`. *voléz... : vòlè S 31-87; Ch 16- 

27, ['36); Th '2, '11 (Anderlues); Ph 69, 79 | 
vòlè f H 46-53; L 106; Ve 82, 84 | vlè Ph 42; 
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D 120, 136; Ma 1, ['38], 48, 46; B [28]; Ne 11, 
20, [26], 33, 47, 65 | vle D 182 | vlè f D [17], 
123; H [69]; Ma [1]; Ne [33], 39 | vólé vu 
To 48 || vó vlè Ph [15], [37], 54, 86; Ne 26 | 
ès ki vò vlè B 24; è s kè... B 28, 80; ès ku v 
vlè Ne 63; kès kè vò vlè Ph [81]. 

IV. "£^. +voleúz... : vóld| H 37 | vòlè f 
W 35, '36, [63]; H 1, [8], ['20], 27, '28, 38, 
"89 ['42]. 

V. "ET +voleuz : vòlè Mo [23] | vòlè f 
H 68; L 116 | vid f Ma 40, 53 || vu vlè Ne [65]. 

VI. "-Èy ̀  : voley Mo 44. 
= B. I. "-0z ̀. *voloz... : vòlò Ni 6, 17, 28; 

Na 19, '20, 84; W 3, 21, ‘82, ‘45, 59; B 21 | 
vòlò f Ve 81, 35, '36, 37-44; My 1, 2; Ma 2, 
4, 12; B 2, 3, 4, 9 |vlò Ni ['9], [89], [45], [61] 
(q. 616 vlo, q. 784 kwé vló et kès ki vò vlò), 
85, '97, 98, [102]; Na 1, 6, 22-79, 99, 101, 

109-129, 135; Ph 16, 33; Ar 1; D 7-25, [/27], 
36-40, 58, 68-84, [94], 96-113; Ma 35; B 12, 

23, [27]; Ne 4 | vló f D 30, [32], 64; Ve 47; 
My 1, 3-64; Ma [3], 9, 19-29; B 5-7, 11, [12], 
[14], 15, 16, [17]; Ne 44 | vulò Ni 19, 10 || 
vó vlò B 22 |ès ki vó vló D 94; B 27. 

II. "-ouz`. *v'louz... : vlu Na [130, q. 616]; 
Ph 53, 61, [84]; Ar 2 || kès kè oó vlu Ph [84]. 

III. "-ôz? 5. *volóz... : «(0)ó Ni 2, '5 | vló 
Ch [54], [61]; Ni 11, '25, 61, 80, [93], 112; 
Na 107, [130, q. 784] | vuló Ch 61; Ni 89, 
112. 

IV. "-onz` 5. *volonz... : 
Ni 11, 93, 107 | -ó" Ch 33. 

V. oûz "5: vlü Na 180 . 
= SINGULIER, “TU” : ve tu No 8 | tu ve 

Ph 84 | t£ vé, -é No 2; To 2, 7 | d vé To 28 
| d vé To 94 | èt vé To 78 5. 

vòlò Ni 26 | vlò 

! Le tableau et la c. sont fondés sur la 
q. 1953; on a seulement pris aux q. 616 et 
784 des var. intéressantes et quelques f. 
complémentaires; les numéros concernant ces 
données sont entre crochets. 

? Le Q. ne contient pas vous VOULEZ; mais 
on à V. POUVEZ, qui est génért du méme type, 
q. 2021 (4, 248) «vous pouvez, ils peuvent 
être oublieux ». Les flexions de v. POUVEZ 
coincident génért avec celles de vENEZ; noter 
les différences suivantes : Ni 98 plò; D 80 
plò, 34 polo, 64 plo; H 21 polé, 53 plè, 67 polo; 
My 8 plò; Ma 1 plè, 85 plò, 36 plè, 40 plè, 

43 plè, 46 id., 58 plè; B 12 plò; Ne 63 plè, 
76 id.; Vi 'I, 13, 38 plé. On n'a pas retenu, 

pour Hn, les var. habituelles de *-ez < -atis 
(-é, -è, -e, - @...). 

3 On notera en outre que -é parait ètre plus 
fréquent à Po. et au s. dans la forme interro- 
gative (cf. a). A q. 784, p. ex., on relève 
"v. voulez" avec -é ou -@ dans une série de 
pts ou 'voulez(-vous)' avait -é : kò s ké 
vó volè A 52 | kès kè vo vòlè Mo 20, 64; 

Th 72 |k è s kë vò vulè Th 64 | kès kè v vlè 
B 83, ... ku... Ne 49 | k è (s) kè v vèlè Ne 76 | 
ké ku v vlè Vi 16 (mais ké ku v vulé q. 616). 
Il est donc dangereux de comparer les types 
"vous v.' donnés parf. en fin de série avec 
les types "voulez" qui les précèdent; dans 
"voulez-vous", à l'extrême o, la dernière 

voy. de VOULEZ n'est pas finale. 
4 Pour My 6, voy. Basrix, BSW 

p. 854-5 : cf. c. 100, n. 8. 
5 Le type interrogatif *-óz est signalé par 

Mar£cHaL, BSW 40, 75, qui l'a relevé < dans 
une douzaine de villages, de Sombreffe [Na 31] 
à Auvelais [Na 88] et de Tamines [Na 87] à 
Biesme [Na 130]», et aussi à Farciennes 
[Ch 54], Fleurus [Ch 33], Ernage [Na 11] et 
Limal [Ni 42]. D'après cet auteur, le -ó con- 
serverait la trace du pronom -vovs : il résul- 
terait de la contraction de -ò-vò (asto vo, 
êtes-vous > astó); de méme, le -é, qui semble 

alterner en certains pts avec -è, proviendrait 
de -é-v0 (avè vò, avez-vous > avé-0 > avé). 

Mar. ne dit rien de la forme nasalisée, ni de 

*-oüz long. 

51, 

a. - VOUS. Les q. étudiées donnent aussi 
des indications précises sur l'omission ou 
l'absence du pron. pers. -vous à la forme 
interrogative: REM., Synt. 1, p. 203. Ce pron. 
a la forme +-vous dans l'extréme o. de Hn, 

il se réduit à *-v' dans l'est (Lg, Lx n. et s.), 
mais il fait défaut dans une vaste zone cen- 
trale (Hn, Br, Nm, Lx centre) qui est 

hachurée sur la carte (type "voulez ? "). 
Autres q. consultées : 600 (4, 28) «... que 

disiez-vous ?... », 610 (1, 85) « viendrez-vous 
demain ? >, 477 (1, 29) «entendez-vous...? », 

496 (4, 18) «croiriez-vous...? », 1686 (4, 169) 
«... en voudriez-vous ? ». Le cas se rencontre 
dans d'autres q. j'ai négligé systématique- 
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ment celles commençant par un interrogatif 
comme «où >x, «pourquoi », etc. : les rép. 
contiennent trop souvent la formule ‘est-ce 
que”, qui empêche l'inversion du pron. sujet; 
il en va d'ailleurs déjà de méme à la q. 600 
«que disiez-vous ? ». Voy. c. 68 QUI interr, 
et 70 QUE interr. 

Pour l'absence de -vous, les q. consultées 

offrent peu de var. Retenons les var. et add. 
suivantes (q. 610  «viendrez-v0us... ?») 
D 101 vërò v, 120 véri v, 136 vári v; W '2 
vérà; B 29 véro; Ne 68 vèré v; — (q. 477 
« entendez-vous... ? ») D '5 ètèdò 108 òyò, 
136 òyè v; W '2 ètèdè, 19 ètèdò, '61 (Avennes) 
ètèdò; Ma '47 ètèdé f, ‘48 ètèdé ou òyé; B 12 
ètèdé f ou òyé f; Ne '5 òyò, '8 et '12 òyé, '17 
òyè ou atèdè, '23 (compl.) asté ‘êtes-vous’, 
33 et '34 atèdè; — (q. 600 «que disiez-vous ? ») 
-ï f D 101, H 37, Ne '22, ‘23; — (q. 496 

«eroiriez-vous...? ») Ni 45 krwéri f; Na '20 
krwèri f, 49 krwéri f; Ph '6 kwéri; ete. A B 12, 
on a vlò à la q. 1953, mais les autres q. 
donnent *-v'. 

Formes pleines de vous aux autres q. : 
(q. 477 «entendez-vous...? al Ni 86 êtêdé vě, 
Ph 58 atèdè vu, D 120 atèdè vu; — (q. 496 
« croiriez-vous...? ») Ph 6 kwéri vu, 53 kréri 

vu; — (q. 1686 «en voudriez-vous ? ») Mo 64 
vurwé vu. A la q. 600 «que disiez-vous ? », 
on relève de-ci de-là, pour vous, une forme 
complète inattendue, par ex. à W 21 ki thi 
vò (J.H.); comme «voulez-vous » se dit en ce 
pt vòlò, il faut probt interpréter ‘que disiez- 
vous, vous ?', avec une pause après thi; de 
même sans doute pour vw Ch 43, vu Th 58, 
vo Na 112 et vu D 94 (à Ch 43 et Na 112, le 
VOUS est noté comme facultatif). 

102. (VOUS) AVEZ. Ind. prés., 2 plur., de AVOIR. 

Q. G. 1964 (Q. P. 4, 232) «vous êtes venu sans rien; vous avez gagné quelque chose »!, 

€ ALF 92. BnuwN. Eng. n° 84. MAR., 
BSW 40, p. 72-5. Mél. w., p. 41. BASTIN, 
BSW 51, p. 354-5. 

€ AVOIR, lat. habére, étant un verbe du 

méme type que VOULOIR, on devrait avoir 
ici, et on a en fait, pour une grande partie 
du territoire, les mêmes flexions que pour 
(vous) VOULEZ non interrogatif, c.-à-d. que 
pour (vous) vENEZ (cf. c. 101, début de la 
notiee et n. 2). Deux différences notables : 
1° une vaste zone de l'est connaît une forme 
*av, qui, d'aprés sa position géographique, 
semble étre une réduction de *avoz (de méme, 
“sav = SAVEZ); — 20 toute la pointe sud-est 
connaît des formes brèves +óz, téz... (B), 

qui ont dû être créées analogiqt d’après ONT 
et p.-ê aussi d’après le sing. (ep. les types 
tans, “ons, pour AVONS : c. 95) et qu'on 
retrouve dans la zonefrangaise voisine explorée 
par BRUNEAU: les plus remarquables de ces 
types sont +óz et +oúz, qui couvrent une 
bande du Lx central allant de le. a Po. et 
dont la voy. vélaire longue, qui remonte sans 
doute à - ë ti s, ne concorde pas avec celle 
de vENEZ (c. 100); il n'y a coincidence par- 

tielle quà D 110 et Ne 44, où VENEZ se ter- 

mine par -ò et où AVEZ est ó. Cf. n. 8. 

= A. I. “avez: avé, -é No 1; To 1, 6, 18, 24, 

27, 87, 89, 48, 78 (à-), 99; A 37; Mo 9, 79; 
S 1-19, 81; Ch 4; Th 14, 62, 82; Ni 1, 33-88, 

72, 90; W 1, 10, 13, 30, '39, '42, 66; H2, '39; 

L 1-29, '32, 35-101, 113, 114; Ve 1-26; Ma 89, 

42, 46, '50, 51; Ne 9, 14-16; Vi '1, 22-27, ' 32, 
38, 46, 47. | *a.ez? : aé, aé L 87. 

Il. ave To 6; À '18; Mo 9, 42, 79; S 31; 

Th 5, 29, 46, 58, 54, 64-82; Ni 88; Ph 6. | 
avé Vi 48. 

III. *avéz : avè To 48; A 7 (-è, ch 87, 

60; Mo 1, 20-37, 58, 64; S 29, 36, 37; Ch 16- 

28, '36, 48-63, '64, 72; Th '2, 5-46, 54-89; 

Ph 6, 15, 37-45, 54, 69-81, 86; Ve 32, 84 
Ma 36, 43, 46; B 24. 

IV. taveiz : av& To '71; A 50, '52, 55; 

Mo 17, 44; W 85, '36, 68; H '28, 37. || ave 
A 37. || *aveuz : av®, -é To 43, 58; A 1, 12, 

'20, 28, 44; Mo 41; Ph 84. ||avè A 2, 7. 
V. tavèy 3 : avèy Vi '1 (q. 1965), 85, 88 

(q. 1965). 
= VI. *avoz : avò Ch 33; Ni 2, '5, 6, 11, 

17-20, '25, 26, 28, 89-61, 80, 85, 93, ‘97, 
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98-112; Na 1-135...; Ph 16, 88; Ar 1; D 7-25, 
36-40, 58-101, 113; W 8, 21, '82, '45, 59; 
B 21-23, 27; Ne 4. 

VII. avó* To 28. 
VIII. *avouz : avu Ch 61; Ph 52, 61, 84. 
= IX. *av : af, av 5 D 30, 34, 46, 64; W 63; 

H 1, 8-27, ‘28, 88, '39, 46-69; L 106-116; 
Ve 81, 35, '36, 37-47; My 1-6; Ma 1-40, 53; 
B 2, '8, 4-16. | *áv : dv Ma 43. 

= B. I. *ez : é, é Ne 60, 63, 69; Vi ‘1, 
2-27, '82, '36, 37, 38, 46 °, 

II. ë Vi 48. 

III. ê Ch 16 | ë Ch 26. 
IV. èy 3 Vi 35. 
= V. toz : ó Ni 39, 98. 

VI. *ouz : (q. 1394) « D 123, 132; Ne 20, 
49 7. 

VII. +6z : ó Ar 2; D 110, 120, 123, ‘129, 132, 
136; B 30 33 (q. 1977; 6 q. 1964...); Ne 11, 
'19, 20, '21, '23, 24, 31-57, 65, 76 | o. Ni 11. 

VIII. *oüz : à B 28. | & D 120 (q. 1394); 
Ne 26 5. 

! Autres q. consultées : 1965 (4, 283) « vous 
avez oublié que vous deviez nous faire signe...», 
1977 (4, 239) «vous eútes de la chance (tra- 
duit, en dehors du domaine liég., par "vous 
avez eu... ), 1394 (2, 62) «vous vous êtes 
(traduit par “avez”) blessé au bras; ... ». 
Quelques lacunes à l'extréme ouest, parce 
qu'on a toujours répondu par la 2 sing. : 
No 2, 8; To 2, 7, 73, 94. 

? La chute du v intérieur se produit aussi 
au même pt dans SAVEZ : saé L 87. 

3 Diphtongaison normale de -é en -èy : 
cf. c. 97 LEVEZ. 
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* Forme isolée et difficile, relevée à la seule 

q. 1893; aux autres q., le plur. manque à 
To 28. Cf. pourtant les f. en *-óz pour VOULEZ, 
c. 101. 

5 La consonne finale varie selon la position 
du mot dans la phrase. Devant g- de GAGNÉ, 
on prononce normal! -v; mais on note part. -f. 

$ A la q. 1394, un méme enquéteur a noté 
ë au lieu de £ aux pts Ne 63 et Vi 2 : la voy. 
ouverte est sujette à caution. — Pour Vi '34, 
on a donné une forme «i» : «vi» ‘vous 
avez', q. 1964, 1965 et 1977. 

7 Lesf. en - u ont été notées à la seule q. 1894 
et proviennent toutes du méme enquéteur 
(celui dont on a parlé à la n. 6); elles peuvent 
cependant être authentiques : BRON., Enq., 
n° 84, relève aussi u bref dans une zone toute 

voisine, à Nafraiture [D 126, en méme temps 

que ò] et à Frahan [près de Rochehaut 
Ne 51]; d’après le méme auteur, on a aussi 
à et ó à Orchimont [D 127]. 

3 Les autres formes courtes de la série B 
ne sont pas toutes claires. Les types toz et 
touz ont la méme voyelle que la flexion de 
*avoz et tavouz; Tez et èy rappellent de méme 
*avez et *avéy. Mais on s'explique mal la voy. 
longue et ouverte des formes ë, ë de Ch 16 et 
26 (B. III); il est cependant remarquable 
que è... coexiste dans ces deux pts avec la 
forme en -è bref avé et qu'il se trouve à peu 
prés dans la méme situation par rapport à la 
flexion -é que ó et % du s.-e. par rapport à -ó 
et -w; on dirait que le caractere monosylla- 
bique de ces diverses formes entraîne leur 
allongement". 

103. (VOUS) ÊTES. Ind. prés., 2 plur., de ÊTRE. 

Q. G. 787 (Q. P. 4, 43) «il faut se presser; vous êtes en retard ai. 

+ ALF 507. BruN., Enq., n° 629. Cf. c. 100 
et suiv. 

+ Dans l'o. de Hn, type fr. "êtes ', accentué 
sur le radical. Partout ailleurs, type "étez”, 
avec flexion analogique. Celle-ci est génért la 
méme que dans vENEZ, c. 100; on notera que 
+-03 couvre une aire continue allant de Ni à 
My et B. La voy. init. est è- ou a- selon les 

régions; mais elle manque en beaucoup de 
points, où elle tombe après la voy. du pron. 
vò, vu (vò sté..., au lieu de vóz èsté...). En qqs 
pts, la voy. de flexion s'élide aussi devant la 
voy. initiale de l'expr. “en retard" : type C. 

= A. I. "-Ez`. tèstez : esté, -é Ni 33, 36; 

D 46; W 1, '8, 10-80, '39, '42, '52, '56, 66; 

H 2, 21, '39, 69; L 1-29, '32, 35-101, 113, 114; 
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Ve 1-26; Ma 42, 51; Ne 81, 82, 48, 51, 57. | 
*astez : asté, -é S 10; Ch 4; Ni 90; Ne 9, 14, 
15, '23, 24. | *stez... : sté, -é Mo 9, [20], 42, 
57; S 1, 13, 19; Th 53, 82; Ni 1, 38, 72 | 
stên Ni [38] *. | *atez : até, -é Vi '1, 22, 27, 
'82, '34, 35, '36, 37, 38, 46, 47. | *ëtez : été, -é 
Ne 69; Vi 6, 8, 18 (e-), 25. 

II. “-e...". éste Ni [38]; Ne 16 | aste Th 5 | 
ste Mo 23, 58, 79; Th 29 | ète Vi 2, 18 | ate 
Vi 16 || até Vi 48. 

III. “-Èz”. fèstèz: este Ch '36, 61; Ph 42, 
54, 69, 81 (é-); D 136; H 46-53; L 106; Ve 32, 
34; Ma 86, 89, 48. | tastèz... : astè S 36; 
Ch 16-28, 63, '64, 72; Th 24 Ph 6, 15, 37; 
D 120, 123; Ma 46; B 24, 28-83; Ne 11, '22, 
26, 33, 39, 47, 49, 60, 63, 76 | -e D 132. 
ast : z = à rtàr Ne 203. | tstèz: stè Mo [58]; 
S 29, 81, 37; Th 43, [53], 54-73; Ph '11, 45, 
79, 86. 

IV. “-d, -Q, -Œ` : *ésteüz : esté W 35, 
'86, 63; H 1, 8, '20, 27, '28, 37, 88, [39], '42. 
| ast A 37. | stæ Mo 44. || *ésteuz : èste 
H 68; L 116; Ma 1, 40, 53. | ast& Ch 48. | 
sté Mo 41. || ast A 2. 

V. “èv”: ètèy Vi '21 | atèy Vi ['1 et 88] 
(q. 1894 compl. : vé v atèy atrapéy ô bra). 

= B. I. Toni tèstoz : éstó Ch 38, '54; 
Ni 2, '5, 6 17, 19-20 (e-), '25, 26, 28, 45, 61, 

80, 85, 93, '97, 98, '102; Na 1-19, '20, 22-49, 

69-129, 135; D 7-40, 58, 64, 72-81; W 3, '32, 

'45, 59; H 67; Ve 31, 37-47; My 1-6; ? 

9-85; B 2, 8, 4-12, '14, 15, 16, 22, 28; Ne 44 

(e-). | *astoz : astó Ni 11, 89, 107, 112; Na 130; 
Ph 16, 33; Ar 1; D 68, 84-113; B 21, 27; 

Ne 4. | *stoz : stó Ma 3, 4. 
II. '-ovz". *astouz Ph 53, 61, 84; Ar 2. 

= C. ast Th 14 | st Mo 28; Th 25, 46. 
= D. *étes : èt To 1, 13-27, 97, 48-58, 

"71, 99; A 1, 7, 10, 12, 18, '18, '20, 28, 44, 
50, ‘52, 55; Mo 1, 17, 20, 87, 64; S 6; Ne 65. | 

èt No 1 | et To 6 | et To 78 | «étes » To 39 | 
Lt A 2. 

1 Une dizaine de lacunes : on a traduit par 
le sing. à No 2 et 8, et To 2, 7, 28, 73, 94; 
la trad. manque à A 60, Na 59, Ve 85. 
Autre q. consultée : q. 1394 (2, 62) « vous 
vous êtes blessé au bras; il enfle.» (on traduit 
génért "v. v. avez blessé”); on met entre 
crochets les numéros qui se rapportent à cette 

2 Nasalisation de sté; cp. vòlè ‘voulez-vous’ 
à S 6, c. 101, 4.1. 

3 Nasalisation de astè, p.-é. sous l'infl. de 
à qui suit; cp. vnè ‘venez’ au méme pt, 
c. 100, À. III. 

104. (ILS) VALENT. Ind. prés., 3 plur. 

Q. G. 1712 (Q. P. 4, 177) «ils ne valent pas mieux l'un que l'autre », ete. 1, 

+ ALF 311 (commencent), 353 (crèvent), 
1064 (portent)... BRUN., Eng., n?" 351 (com- 
mencent), 408 (crèvent), 487 (disent), 1253 
(portent)..; Et., p. 274-6. Mél. w., p. 108 
et planche rr. Mar., BSW 40, p. 70-2, et 
94, cartes I et rt. DOUTR., p. 46-8. GRIGN., 
BSW 50, p. 470, carte rx. RUELLE, p. 
XXXVI-IX. FoucHÉ, p. 192-3. REM., Ane. 
w., p. 80-1. 

+ En fr., la 3 plur. de l'ind. prés. n'a génért 
plus de flexion : ils chant(ent), ils descen- 
d(ent)..; pour les v. en -ER, elle se confond 
avec les trois pers. du sing. Dans les patois 
b.-r., elle a toujours une flexion bien parti- 
culière : A. lg., lx., ... “èt, *-at, *-ant, *-ont; 

— B. nm et br. +-nut, +-neut, *-nól; — C. 
hn. +-tè, +-tè, +4, 

Le -t final du fr. persiste seul! devant voy. : 
que valent-ils ? Celui de nos deux premieres 
séries de types est dans le méme cas : lg. 
i n valè nè..., mais ki valét i ?; nm. i n valnu 
nè..., mais ki valnut i ?; c'est ce -t qui forme 
la flexion de C. La voy. qui suit ou peut 
suivre le -{ dans ees types C a le timbre de la 
voy. eaduque ordinaire; elle peut s'élider 
devant une initiale vocalique et elle doit 
souvent étre atone (cf. n. 10). 

La voy. des deux premières séries de types 
est souvent difficile à expliquer, et, contrairt 
à celle de 7-12, *-té, elle est toujours accen- 
tuée”. 
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La cons. -n- des types B (nm. et br. 

*-nut...) remonte au latin -(a) nt et, chose 

remarquable, elle ne subsiste nulle part ail- 
leurs dans la Gaule du nord. 

La présence d'une flexion tonique à la 

8 plur. de l'ind. prés. dans presque toute la 

B.R. est un des traits morphologiques les 

plus importants parmi ceux qui distinguent 

nos patois du fr. 

= A. L Er"? +valet: valè Na 30, 84-101, 

129; Ph 54-69, 79 (-e), 81-86; D 15-34, 40-64, 

72-84, 96, 101, 113; W 1, 10-66...; H 1-69...; 

L 1-116...; Ve 1-47; My 1-6; Ma 1-39, 40-42 

(-e), 48, 46, 53; B 2, "8, 4-15; Ne 4-14, “23, 

24, 31. || Add. : Na “20 vnè, '104 bute; Ph "70 

vió butè; D '55 fyè, "TI fyè, ‘85 butè, ‘100 

kimèsè, ‘108-109 fyè; W '2 krèvè kèmèsè, "32 

kimèsè, "A8 butè püsè, ‘73 pwèrtè; H '23 vèè, 

785 (Petit-Waret) fyè "Ma ‘49 pwartè kmèsè..., 

'50 fze flòrise bute; B '13 vzè, ‘14 kmèsè dhè, 

'17 vzè; Ne '2-'8 fyè, '5 kmèsè, '10 vie. 

II. “-Ar"?3, +valat : vala Ar 2; D 110, 120- 

132; Ne 20, 65. | Add. : D 129 mpwaürta 
vèrdisa; Ne ‘19-20-21 vía, '22 kmèsa burjóna. 

III. "-ANT^ 5, *valant : valá D 136; Ma 51; 

B 16-28; Ne 15, 16, 26, 82, 33, 43, 47-63, 69; 

Vi 2-13, 18, 25, '86, 37 | valü* B 30, 33; 

Ne 76; Vi 16, '32, '34. | *valánt : valè Ne 39. | 

+volant : wola Vi '1, 22, 27, 85, 88-47. || 

Add. : B '1 pwartá bôtnà, ‘18-19 vid pwartà, 

'20 buta, '26 pwart& Ne ‘12 fyà, '18 vid 

butä, ‘38 vid, '50 pwartà* butnè 5, '70 bürjund; 

Vi '21 kumasan * fayá porta, '42 fay butna. 
IV. "-oNT"". *valont : valò Ni 1; Ph 53; 

Ar 1; D 94; Ne 44. || Add. : Ph '63 vid kòzò, 
'07- 68 fyó buto; Ne '50 Sæyð* 3, 

= B. "-NUT; -NEUT, -NET..' 9. +vaP nut : 

valnu Ch 28, '36, 48, 61, 72; Ni ‘25, 90, 107; 

Na 107, 109, 116, 127, 135; Ph 33; D 7, 36, 

88, 68. | Add. : Na '114 (éynu pwatnu. || 
*tval'nüt : valné, -ù Ch 33; Ni 61, 93, 112; 

Na 1-19, '20, 22, 23, 44-79, 112, 130; Ph 16. | 

Add. : Ni 80 cêynü pwatnà, '97 féynd Cèynè...; 
Na '96 féyni; D '9 féynü, “TI vèñnù. || 

“val'neut : valne, -në Ch 63, '64; Th 24; 

Ni 98; Ph 6, 15, 37-45. | Add. Ch '19 

«couminch' neut »; Th 46 déskédne; Ph “11 

kómésne, '21 féyn& butónnd, '40 venne féyne, 

‘47 pótn&* butn®.||*val'nèt : valnè Ch 4, 16, 

27; Th ‘32, 53 (-né, mais kòmèsnè...); Ni 2, 

'5, 6, 11-28, 86-45, 85; W 8. | Add. : Ni "910 

kòmèsnè, 29 pwatnè, '35 fóchne, '102 kómésné; 

Na '40 püsné; Ph '28 fuéne; W '48 kimèsnè, 

'58 kmésne. 
= C. "TE, -Tê... +vaPté : valtè S 1, 

19, 99, 37; Ch 16, 26; Th 5, 62, 72; Ni 72 | 

valt, Th 82. | +vòt'tè : vótt, Mo 1, 9, 44, 58, 

79; S 6, 10, 36; Th '2 | vótt, Mo 64; Th 25 | 

vôt, S 13. || valte Th 54, 64, 73. | vótte S 31 | 

votte To 39 || valté Th 29-46. | +vòt'té : vótté 

To 48, 99; A 37, 60. | vôtté To 27 | votté To 94. 

|| *val'té : valtè, -ê No 1, 2; A 1 | valt 

Th 14. | +vòt'tè... : vóttë, -ë To 43, 58, '71 
(-œ); A 2-12, '18 (-e), '20 (-æ), 28 (-a), 44, 

'52; Mo 41 | vôtt, To 24, 28 (vó-); Mo 20 

(-œ); Ni 38 | «vòttent > To 1 | vott& To 6 | 

volt, No 8 | vòttè To 7, -é To 37 | «vótte > 

A 55 | vòt, To 13 | vote To 78 | vòtté 

Mo 17 | vóté A 50. || +vót' : vòt Mo 37, 42, 

44; S 36; Th '2. || Add. : To 2 kmést,, 73 

kmè+stè; A "10 féttéja; Mo 23 kòmèst a púsé, 

'77 bur£ónt; Ch '6 dást(e); Th '1 «cominchté >, 

'51 burjónt, '52 vèntè, '55 vente, '61 apèltè, 

"68 apèltè. 
= D. vé ! To 73 12. 

1 Qqs lac. à q. 1712 : To 2; Mo 28; Ni 80. 

Autres q. consultées (entre parenthéses, types 

de formes ajoutées dans le tableau) : 74 (1, 9) 

«les pommiers commencent à fleurir > (kimèsè, 

kómésnd...); 681 (1, 36) «...; les glaçons des- 

cendent; … » (déskédnd, désetto...); 835 (4, 54) 

«ils viennent quand on n'a plus besoin d'eux » 

(vènn®, vèñnù, vénté...); 1588 (4, 187) «nous 

disons, vous dites, ils disent > (dgè...); 829 (1, 

231) «les bêtes crèvent quelquefois... > (krèvè); 

11 (5, 172) <... les arbres bourgeonnent » 

(butè -à -ð butne “boutent, poussent”, púsé 

-nè ‘id.’, flóri$e ‘fleurissent’, vèrdise "ver: 

dissent’, burjona -Ònt;... “bourgeonnent', 

bótná butónne... 'boutonnent'); 53 (5, 208) 

«du bois de sureau, les enfants font des sifflets, 

... » (fyè, vzè, vëè -a -a, fyè -ò, fayi, fèynè..., 

fèchne, fuéne, féttéla ...); 33 (5, 191) «secouer 

un arbre; les fruits tombent en abondance » 

(čèyně; $Gyo* A. IV, litt. “secouent”); 85 (5, 

192) «les hêtres portent des faines » (pwèrtè..., 

pwärta, pwarti..., pótn&, pwatni...); 401 (2, 5) 

«ils s'entendent comme chien et chat » (ètèt, 

7 10 



atëdà...); en outre, beaucoup de notes com- 
plém. recueillies par J.H., surtout q. 11 
types kózó 'causent', dâst(e) ‘dansent’, apèltè 
'appellent'. Les flexions sont constantes (sauf 
pour des verbes irréguliers ONT, SONT, 

VONT, FONT...); les zones sont bien marquées; 
on n'observe d'hésitations qu'en qqs pts limi- 
trophes (cf. n. 12); les add. données dans le 
tableau comblent les lacunes ou précisent les 
limites; en principe, on néglige les données 
concernant des pts situés à l'intérieur des 
grandes zones; pour les pts complém., on 
aurait pu donner souvent plusieurs autres 
formes. 

2 L'origine de +-èt, qui est attesté depuis le 
début du 149 s. ("tinet ‘tiennent’, ete. : 
Anc. w., p. 81), est difficile à déterminer. 
Au point de vue phonétique, *-èt se trouve 
dans le méme rapport à l'égard du fr. -ent 
que la terminaison -és du qualif. fém. plur. 
antéposé au nom à l'égard du fr. -es : c. 11. 

BRUNEAU, Et., 148, considère que la flexion 
-è qui apparait en quelques points de son 
domaine (voy. sur la carte Ph sud) est 
empruntée au fr. -ent prononcé -è (sèrvè 
'servent”); mais il observe lui-même que 
l'explication ne doit pas être étendue à 
d’autres points. 

3 +-at est une dénasalisation probable de 
+-ant (III) : cf. BRUN., Et., p. 101, et ALW 1, 
C. 7 CENDRE. 

4 +.ant, qui apparaît dès la fin du 13€ s. 
Cestandant 1283, etc. : Anc. w., p. 81; BRUN., 

Et., p. 275-6), est obscur : influence de la 1 
plur.? Cf. c. 94 VENONS. 

5 A Ne ‘50, on a un son intermédiaire entre 

â et à; cf. $eyó sous A. IV, add., et c. 94 

VENONS, *-dns Ne 49. 

$ -5 final normal en gaum. devant voy. et 
devant k : lè pèmi kumasan a flòri Vi '21; 

lé fru ¿é24*y a mas, i trèlay kum la plóf Vi 22 
“les fruits tombent en masse, ils tombent 
dru comme la pluie”. 

7 Comme le dit Grien., BSW 50, p. 470, 

*-ont doit être emprunté aux 8 plur. de AVOIR 
et de ÊTRE, “ont et *sont. Noter qu'il occupe 
seulement une petite zone au s. de Nm et 
deux pts isolés, Ni 1 et Na 44, et qu'il n'est 
pas attesté dans les anciens textes étudiés 
par Brux., Et., p. 275-6. 
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8 $eyo*, litt! 'secouent', d'où ‘tombent’, de 

*eheüre ‘secouer’ (q. 33), lg. +heúre, lat. 
excutere. 

? Les types en -n- sont attestés des le 138 s. : 
?giesene, “descendenent, ete., 1235 (Anc. w., 

p. 80-1). Les voy. qui suivent n ne concordent 

presque jamais avec la voy. caduque locale; 

cf. t. 1, e. 54 EE. 

10 Dans les f. en *-te, +-té..., l'accent tonique 

est souvent, p.-é. méme généralt, sur le radi- 
cal. La. voy. fait souvent défaut; q. 1712 

«ils ne valent pas mieux... », elle manque 
devant la cons. de “pas” (= “niè... : e. 75), 
mais seult dans le type ^vót, non dans 
val tè, *vót'té..., ou elle est précédée de deux 

cons.; q. 83 «les fruits tombent en abondance », 
elle manque souvent devant voy. : À 28 ‘les 
fruits” kètt èn mas, Mo 23... kë ë mas, S 87... 
kétt a l vòléy, ete.; q. 11 «les arbres bourgeon- 
nent », elle manque souvent en fin de phrase: 
To 27 butónt, 39 burz¿ónt, 48 púst,,, 78 burzónt; 
A 12 butónt, 44 burzónt, '52 püst(e); Mo 37 
burzónt,, 79 bwrjont; S 1 vérditt(e), 10-13 

burzónt,, 19 -ónt, 28 butònt(è), 31-36 butónt; 

Th 54 burÿônt, 78 butónt,, 82 pèsi buton,,. 
Noter que, dans BOURGEONNENT (q. 11), 

le -+ manque parf. à Pextréme ouest : No 1 
et 20 burión, 3 burjón; il manque aussi, 

en divers pts dispersés de l'aire des types C 
(To 78, 99; A 1, 2, 12, 44 Mo 20, 87, ‘77 

[Aulnois]; S 10, 19; Th 5), dans PORTENT 
q. 35), dont le rad. se termine par -t et qui 
représente un cas particulier (on a, dans l'aire 
de C, les types "portté”, "porté" et "port ). 

1! Forme de sing. non confirmée par les 
autres q. consultées. 

12 Var. nombreuses pour le timbre de la 
voy., surtout dans Hn; notons partic! : 5 10 
butònté, Th 43 burgòntè, Ni 33 fètté (J.H) et 
fèttè, Ph 45 butènnè ou a, Ph 69 féze vne, 

Ph 84 butone, Ma 53 pwarte, Ne 47 butá*. 

On n'observe l'existence simultanée de deux 
types réellt différents qu'en qqs pts limi- 
trophes : Ni 36-38 valnè..., mais étèt; Ch 16 et 
27 -tè ou -nè; Th 46valté kòmèstè, mais dèskèdn®; 

Na 20 valnü... mais vnè djé; Na 80 -nè ou 
-à; B 28 valá.., mais atédá (É. Legros) ou 
atèdè (J.H.), butè, bòtnè; Ne 20 vala..., mais 

dussédà. 
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105. (JE) DIRAI. Futur simple, 1 sing. 

Q. G. 1462 (Q. P. 4, 116) «je le lui dirai, à lui! — à elle! »; 

1468 (4, 117) «je le leur dirai, à eux! — à elles! »!. 

+ ALF 1202 (je saurai ça). BRUN., Enq., 
n 491 (dirai) 28 (irai)... Mar, BSW 40, 

85-6. GniGN., BSW 50, 474 et c. XI (sujet à 
caution pour Ph : cf. c. 92). Bastis, BSW 
51, 357. Doure., p. 63. 

+ Le futur étant formé dans les dialectes 
belgo-romans comme en fr., il doit se ter- 
miner par -r + les flexions de l'ind. prés. de 
AVOIR. Au sing., il en est ainsi dans la plus 
grande partie du territoire, c.-à-d. dans la 
zone ou la 1% pers. (3')AI (c. 92) se dit +é 

(excepté a My 8, '5, 6) ou "d (gaumais); dans 
toute cette zone, au surplus, les 2e et 8e pers. 

étant a (tas, ta) ou ë (*és, tè), il y a, comme 

en fr., une distinction entre la 1? pers. du 
sing. et les deux autres : cf. c. 92, a et c. 106. 

Dans le reste du territoire, c.-à-d. dans tout 

le n.-e, alors que (J')a1 se dit ta, le fut. simple 

est en -rè (*díró); et de méme que a est aussi 

la forme des 2 et 3 sing. (tdj'a, “Pas, til a), 
-rè est commun à tout le sing. du futur 
(*déré, *-rés, +-ré). En malm. or. (My 8, ‘5, 

6), le sing. du futur est différencié comme 
celui de AVOIR : +é “as, ta — +diri, *dirés, 

+dirè; la finale -ri, tout comme -rè, d'ailleurs, 

appelle un complément d'explication 2. 
Le tableau ci-dessous est calqué sur celui 

de la not. 92; la carte est absolument parallèle 
à la c. 92 (J')AI. 

= A. L. “-RÈ” diré B 28 | diré Mo 42. || 
dire B 80 | -rë B 22. 

II. "sti +diré : diré, -é No 1; To 7, 24, 

48, 58, 94, 99; A 1 (di-), 7, 12, '18, '20, 37; 
Mo 20, 44, 64, 79; S 1-19, 81, 37; Ch 4-27, 
48 (di-), 61, 63, '64, 72 (di-); Th '2, 5-43, 
53, 54 (-é,), 64 (di-), 73, 82 (-é); Ni 36, 38, 
93, 112; Na 130; Ph 6-79, 81 (q. 1463), 84, 
86; Ar 1, 2; D 36-40, 58, 68, 72, 81, 84, 96, 

110-136; Ma 1, 35, 36, 40, 43, 53; B 23-27, 

83; Ne 4, 11, 20, 24, 26, 44, 51, 69. | *diré : 

diré, -é To 1 («diré »), 27, 37 («dirai x), 39 

(«diré x); D 94. | *déré : déré, -é Ne 60-65; 
Vi 2, 8. ||+dirè... : diré To 78; A 2, 44, 55; 

Mo 1-17, 23, 37, 58: S 29, 86; Ch 28; Th 46, 
62, 72; Ni 1, 72, 90; Ph 81; D 73, 101; Ma 39, 

42, 46, 51; B 16, 21; Ne 9, 14-16, ‘28, 31-43, 

57 | di,rè To 43 | dire To 13; Ni 33 |diré A 28, 
50, 60; Mo 41 | dire No 8 | +dèrè : déré Ne 

47, 49; Vi 6, 25. | 
HI. *diri ? : diri My 8, ‘5, 6. 
IV. +dérá : dèra Ne 76; Vi '1, 13-22, 27, 

'32, 85, '36, 37-47. 
= B. I. +dire? : diré Ni 2 (di-), '5 (id.), 

6, 11, 17 (di-), 19, 20, 26-28 (di-), 39, 45 (di-), 
61, 80, 85, '97, 107; Na 1-19, '20, 22-127, 

135; D 7-34, 46, 64; W 1-66...; H'1-69...; L 1, 

14-85, 39 (-e), 48-116...; Ve 1-47; My 1, 2, 4; 
Ma 2-29; B 2, ‘8, 4-15. | *dire : diré A '52 3; 

Ch 33; Ni 98; Na 129; W '32. | +dièrè, +djërë : 

dyèrè L 2 | jéré L 4, 7. 

= C. dirá To 78. | diró No 24. 
= D. (JE) vais DIRE? 5 : va dir To 2, và 

dir 'To 6. 

1 Autres q. consultées : 2098 (1, 100) « mon 
jupon est déteint; je le fera? teindre » (lacunes; 
en outre, dans Th et Ph, un enquéteur a noté 
fréquemment frè au lieu de fre, fré); 1207 (2, 
26) «je tiendrat bien », 1668 (4, 158) «je 
vous en donnerai encore un... », 1099 (4, 79) 

«non, je boirai du vin >, 1587 (4, 139) «...; 

je m'assoirai », 283 (8, 28) «...; je sarclerai 

demain... ». Var. nombreuses pour le timbre 
de -é notons A '52 dire 1462, diré 1468, 

asirè 1587 | Mo 42 diré, fre, téré, barè “baillerai, 

donnerai’, büré, asiré | Ch 28 dire, dónré, 

bwéré, asiré | Ni 38 dire, téré, dónré || Ni 93 
diré, mais frè, térè, dònrè, bwèrè, asidrè | Ma 40 

diré, tèrè, dèré, béré | Ma 42 diré.., mais 

bérè | B 22 dire 1462, diré 1463, féré, tërë, 

dèré, bërë, sákélré. Add. : Ni '10 fré, Ch '54 

sòkèlré, B '14 frè dèrè, Vi '84 farà. 
2 Selon Dozen, p. 63, les terminaisons -rè 

des trois personnes du sing. du fut. en liég. 
«semblent reproduire la première personne 
du français ai = é, qui a été étendue ana- 
logiquement en wallon de la première aux 
deux autres ». Ce recours au fr. étonne; 
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akan. 
n= QUE 

` 

(IL) SERA 

O "re (“sèrè, *sére...) 

fs + C) “rè (formes d'autres verbes) 

B ren (“s'reu...) 

— *-ra (sèra, *sara..., -à) 

soua “-ra (formes d'autres verbes) 

-4- “(èjtra... 

Limite de ‘as, ta et “ès, “è 

aux 2 et 3 sing. de l'ind. prés. de AVOIR(c. 92) 

—.— -. Limite de “-rè et de “-ré, ^-ri 

a la 1 sing. du fut. simple (c. 105) 



n'empêche pourtant qu'à première vue, on 
est tenté de voir dans -rè une authentique 
1 sing. passée par analogie aux deux autres 
personnes. Mais le fait qu’en malm. or., -rè 
n'existe qu'aux 2 et 3 sing., alors que la 
1 sing. est en -ri, infirme cette supposition. 
Le malm. or. ne conserve-t-il pas un état 
plus primitif ? A Jalhay [Ve 82], où l'on a 
maintenant dirè ‘dirai’, la 1 sing. du fut. 
était aussi autrefois en -ri : J. Haust avait 
recueilli cette flexion au 199 s. et É. Legros 
l'a notée une fois au 20? s., chez un vieillard. 

Il est curieux d'observer qu'à l'égard de +é, 
tas, ta, les flexions du futur tri, +-rès, 
*-ré offrent le méme accroissement de ferme- 
ture. Selon toute vraisemblance, c'est le r qui 
a provoqué le passage de -é à -i et celui de -a 
à -è : cf. c. 113, -ré > -ri au condit. dans Lx. 
Contrairement à ce qu'on est tenté de croire 
d'abord, la 1 sing. du fut. en -ré s'explique- 
rait done par une extension analogique des 
2 et 8 sing. 

3 Au pt isolé A '52, les 2 et 3 sing. du fut. 
sont en -ra (cf. c. 106); la finale -ró, qui est 

bien assurée (cf. n. 1), est là originellt une 
1 sing.; elle pourrait donc être classée sous À, 

4 dirà To 78 résulte-t-il d'une généralisa- 

D tion à partir des 2 et 3 sing.? C’est possible, 
mais incertain. On a au même point færa, 
ténra, dónrà, buvru, astrà; la finale -ra est 
identique à celle du fut. 8 sing. sra ‘sera’, 
c. 106, mais -rà est tout proche de -ro, ter- 
minaison du condit, dans cette région (cf. 
e. 118 AURAIS); on peut donc se demander si 

le témoin n'a pas eonfondu la 1 sing. du 
fut. avec celle du condit.; buvru, en tout cas, 

doit bien étre un condit. 
Pour No 2 aussi, les données. semblent 

confuses : diró, ténrò, dónrá, bóró, asiré; la 
3 sing. étant -ra à No 2 (prédra...); les finales 
-rò, -ró... doivent appartenir au condit. En 
d'autres pts de l'extréme o., on reléve parf. 
aussi une finale -ró : No 8 tèdré, dónro, | 
To 2 dónró | To 6 tédró, dónró, buró | To 7 
diró 1463 | To 24 iéró; il est probable que 
ces f. sont des condit. : elles concordent assez 
bien avec celles de AURAIS, c. 113, alors que, 

dans toute cette région, le fut. 2 sing. est en 
-ra (c. 106 sERA). 

5 Ce type est employé partout pour indi- 
quer un futur rapproché. A l'extréme o., il 
tend à supplanter le futur simple; il apparait 
en plus ou moins de points selon les questions. 

106. (IL) SERA. Futur simple, 3 sing. 

Q. G. 624 (Q. P. 1, 104) «l'hiver sera froid >; 
1940 (8, 204) «quand mon fils sera grand, je l'enverrai à Liège »1. 

+ ALF 514 (sera grand)... BRUN., Enq., 
n? 635.... Map, BSW 40, 85-6. Grion., BSW 

50, 474 et c. xr (mais cf. c. 92 et 105). 

+ Deux types principaux : t-ra (qqf. 
vélarisé en +-rà dans Hn) à Vo., *-ré à De: 

un type secondaire, +-reu (var. probable de 
*-ré : n. 2), à la limite s. des deux premiers. 
La 2* pers. coincide partout avec la 3? : 

Teras, *-rés, *-reus (-s graphique). On a aussi 
pour les 2 et 3 sing. de l'ind. prés. de AVOIR 
des types *a(s) et *é(s), mais avec une répar- 
tition différente : la limite va de l'o. à l'e; 

cf. c. 92. 
La limite “-ra/"-rè ne coincide pas avec 

celle de +-ré/+-rè à la 1 sing. (c. 105). 
Le sing. du fut. ne concorde avec celui de 

AVOIR que dans la zone +-ra de la présente 
carte et dans la zone +é(s) 'a(s)' de la c. 92 
(exception faite des qqs pts oü l'on a ici 
+-reu). 

Le rad. se réduit à sr (terè, Tera) après 
voy., mais parfois aussi après l'r final de 
"hiver" (d’où la séquence -r sr-), dans tout 
l'o. de la B.R. et dans la. moitié s. de Lx; 

la réduction affecte méme le type tsara. 
l'infl. française doit propager le phénomène : 
à My 1, ts'rè est déjà très fréquent. 

= A. "-RE”. tsèrè : sèrè Ch 83; Ni 2, '5, 
6, ‘9, [11], 17-20, ‘24, ‘25, 26, 28, 45, [61] 
(sæ- q. 624), ‘62, 80, 85, 93-107; Na 1-109, 

[112], 116-129, 135; D 7-46, [58], 64-84, 96, 
101; W 1-66...; H 1-46, [49], 50, [53], 67-69; 



L 1-87, [94], 101-116; Ve 1-47; My 1, 2, [8], 
4, 6; Ma [1], 2-24, [29], 35-53; B 2-16, [21]. 
22, 23, 27, [30]; Ne 4, 9, 26; Vi 46. | *sérè : 

sere Ne 82. | *s'ré ... : srè Na 135; Ph 81; 

D [84], [96], 113, [120], 123 (-e), '129, 132 (-e), 

136; My 1 (néol) Ma 1; B 24, [27], 28-33; 

Ne 11-20, '22, '23, 24, [26], 31, [32], 33-76; 
Vi 2-47... 

p. "-REU'. *s'reu..? : sré Ph 84; Ar 2; 

D [110], 120 | -& D 110. 
= C. “ra”. L. tsèra : sèra S 1, 19, 29; 

Ch 4, 16, 28, 61; Ni '10, 33, 36, [88], 39, 72, 
"74, [90], 112. || *sara? : sara To 43; A 2, 

[7], [28-44], 50; Mo [9-17], 41, [42], [58]; 
S 6-13, [81]; Ni 1. | *sára..? : sara To ‘71; 

A 18, 44 | sára A 28 | sara To 58; A '18, '20. 
| “sara? : sarà A 12; Mo 44 (q. 624; sara 

q. 1940). |; *séra : særa Mo 37 | se- A [12]. || 

+s'ra : sra No [1, 2], 8, ‘4 To 1, [183], 24, 

28, 89, [48], 48, [ 71], 78, 94, 99; A [1], ‘10, 
52, 55, [ 60]; Mo 1, 20-37, 42, '57, 64, 79; 
S [18], [29], 31, [36], 37; Ch [16], 26, 27, ‘36, 
48, ‘54, 63, ‘64, 72; Th [2-5], 14-46, [53], 
54-82; Ni 90; Na 130; Ph 6-16, [33], 37-79, 

86; Ar 1; D 94. | *s'rà : srà To 78. 

II. *(e)tra t... : ètra To 7 | é -To [6] | tra 

No 1; To [27], 37. 
Add. : To 2 pr&nra ‘prendra’ | Ch '19 

i À org ‘il y aura’. 
= "VA ÊTRE? : va yès Th 5, 53 | va ét 

No 2; To [2], 6. 

1 On prend comme base la q. 624; on met 

entre erochets les numéros relatifs à la 

q. 1940. 

2 +-reu, -rG... parait bien être une altéra- 

tion de +-ré; dans tous les points où il existe, 

les 2 et 8 sing. de Find. prés. de Avoir sont ou 

peuvent être “ès, tè: cf. c. 92, a. 

8 La voy. a du radical provient sans doute 

d'une analogie avec AVOIR (*ara...) : cf. c. 107 

AUREZ. Elle se trouve aussi au condit. prés. : 

c. 113. 
4 +ètra est fait sur l'infinitif *éte. 

«. AUTRES VERBES. Les types sont les 
mémes et occupent les mémes aires pour le 
fut. des autres verbes : q. 881 (1, 21) «celui 
qui prend un œuf prendra un bœuf », 59 (4, 
5) «il y aura des fruits... », 1044 (2, 245) «la 
couturière fera une couture; ... », 876 (4, 11) 

«maintenant, elle ne courra plus », 797 (4, 

48) «il viendra peut-être »; ALW 8, not. 50, 
(IL) PLEUVRA. La 2 sing. coincide partout 
avec la 3 sing. : q. 837 (1, 189) «tu viendras 
chez lui demain », 1297 (4, 100) «...; tu me 

montreras cela » (nombreuses lacunes dans la 

zone du vouvoiement exclusif; pour les formes 
de MONTRERAS, cf. c. 88, B). 

Qas flottements pour la 3 sing. à la limite 
des types et dans la zone +-reu : Ni 11 sërë, 
i n drè, kürrè, mais véra et fre ou fra; Ni 89 

sèra..., mais pèdrè ‘prendra’; Ni 98 séré..., 
mais kurra; Ni 107 séré.., mais kiirra, véra, 

plüra; Ni 112 séra.., mais «prindra » ou 
pèdrè; Na 180 sra... mais pudre; Ph 81 srè, 

à À öre, kurre, vére (vérè 2 sing.), mais préra, 

fra; Ph 84 srè, pèdrè..., mais fra; Ar 2 sr@..., 

mais n érè, kurré; D 68 sèrè..., mais i ñ óra, 

fra; D 94 sra... mais frè; D 110 sré ou -d, 

i À ræ, frè, kürrœ, vére (vér& 2 sing.), pliirè; 
D 120 sr? ou srè, à à dra, prér®, plürœ. Les 
formes exceptionnelles uniques sont natur! 
suspectes. 

Menues var. : Mo 44 sarà, sárà, pèrdra, fra; 
Ne 44 sré, ï À Gre, 

B. 2 SING. INTERROGATIVE : q. 1709 
(4, 175) « manger; — mangeras-tu ? ». Types : 

"magn'rés, tmougw-, tmindf-, *mandj- 
“mougn'ras', *mindj-, “mègn'-; “mougn'reus': 

— *mivindj rès -té, *mandj -; — "mangeras-t”” 
"Tm.-tu 5; "tu m. ; — "mangerez '...; — "est-ce 

que tu m.”... Lacunes nombreuses dues à 
l'usage du vouvoiement au lieu du tutoiement 
et à l'emploi de ‘est-ce que”, ete. L'aire des 
terminaisons -ró, -r@, -ra paraît bien être 

la méme que pour la forme énonciative. 
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107. (VOUS) AUREZ. Futur simple, 2 plur. 

Q. G. 1704 (Q. P. 4, 1 «vous aurez le mien,... »; 
572 (5, 114) «vous aurez s cela q! and les poules iront à PR ni. 

+ ALF 1341 (trouverez). Baux. Eng. 
n° 1274 (pourrez). 

+ En fr., le plur. du fut. est out à fait 
régulier : 
de l'ind. prés. de Avoir. En w., la situation 
est beaucoup moins nette, notamment ala. 
2 plur. : la correspondance entre le fut. en 
général et l'ind. prés. de Avoir est impossible 
dans la région où AVEZ a la forme réduite 
tav; en outre, il y a discordance dans le s. 
de D et le centre de Lx, où Avez se dit *óz, 
touz... (cf. e. 102). Au total, la carte de la 
2 plur. du fut. se présente à peu près comme 
celle de (vous) VENEZ (c. 100) : manquent ici 
les types en ^-iz (bref) et en -ày; en revanche, 
on a ici un type remarquable en *-ríz (D 
sud), bien assuré et issu probt de +-rez 
(note 4). 

Pour les 1 et 3 plur., voy. B et y. 
Les variations du rad. s'expliquent à partir 

de ar- : la voy. -a- s'est allongée, puis vélarisée, 
ou bien elle est passée à -è-. 

= A. L. "-Rez ̀. *arez : aré, -é To 1, 6, [18], 
24, 27, 97, 39, 48, 78 (à-), 99; A [7]; Mo 37, 
[42]; S 10, 13; Ch 4 (-é); Ne 60, 68, 76; Vi [1], 
6-13, 18, ['21], 22, 25, [27] (-é), ['82, '34], 
85, '36, 37, [38], [43], 46, 47. | *árez : áré, -é 
To [28]; A 37; Mo 20, 64; S 6; Th 14 (-8); 
Ni 1, [38], 90; H 2, 21; L 61, 85, 87; Ma 51: 
B 28, [33]; Ne [47], 49, [68] | dré, -é No [1]; 
A 60; Vi 2. | *árez : aré, -é, å- D [84]; W 1, 
'8, 10, 13, 30, [35], '39, '42, 66 (-é); H [2, '39, 
69]; L 4, 35, [45], '50, 113; Ma [24], [42] | 
òré, -é H 67; L 1, 2, 7, 14, 29, 39, 94, [101], 
114; Ve 1, 24, 26; Ne [26] | ôré, -é L 19, '32, 
43, [66], 101; Ve 6, 8; Ma 39 | -é Th 29, 48. | 
*órez : óré, -é Th 62; Ar 2; D 46, 110, 132; 
Ma 1, 35, 86, 43, [46]; Ne 9-20, [22], '23, 
24-88, 48, 51, 57, 69 | -£ Th 58. | *érez : 
èré, -é S 19; Ni 86, 72. | *érez : èré, -é Ni 58, 
86], 88 (é-). 

II. "-re, -rë` : are Mo 1, 28, 58, [79]; S 31; 

ses désinences sont celles du plur. | 

Th 5 | ore Th 64; Ph 81 | óre Th 25, 46, 54, 
72; Ph 6. || are Vi 43. 

III. “-RÈZ”?. *aréz : arè Mo [1, 23, 37); 
S 1; Ch 26; Ve 82, 34; Vi '1, 16, 38 [are A 7. || 
*áréz : arè A [55]; Mo 9; S 29, 37; Ch 27, 
28, '86, 61; Th [14]; Ma 42; B 24, 80 | drè 
5-36; Ch 43; Th '2. || *áréz: àrè, å- Ch 16; 
H '45, 46-53; L 106. || *óréz : drè Ch 63, 
'64, 72; Th 24, [29], [46], 73 (0-), 82; Ph [6], 
[11], 15, '21, 37-45, 54, 69, 79, [81], [86]: 
Ne [11, 33, 39]. 

IV. "rë, -re, -rœ...)3. a. arà A [87] 
(P. Ruelle), 50, '52. | àré Mo 17 | à- Mo 44 
W 35, '36, 63; H 1, 8, 27, '28, 87, 38, '39, 

o [78] || b. are Mo 41 | a- A 12, 
28 || c. *areuz : ar, -ê To 43, 58; A 1, '10 
(-é/a), [12], '20, 55. | *áreuz : äre, -ê A 44; 
Ma 40. | *áreuz : arè, -é, å- To '71; A [18], 
'18, ['20]; H 68; L 116. | ore Ph 84. || d. arè 
A 2. 

V. “-Riz”4. tariz : ari Ne 65. || +óriz : 
óri D 120, 123, '129, 136. || tèriz : èri Ni 33. 

VI. (vuz) óró To [2] $, 
= B. I. '-Roz". taroz : aro Ni 2, '5, [25], 

[97], 98, [102] W 8; Ve 39; My 3-6; B 7, 
[11], 14. | *ároz : áró Ch 33, 54; Ni 11, [26], 
39, 61, 85, [93], 107, 112; Na 19, '20, 22-44, 
59; W 21; Ve 81, 35-47; My 1, [2]; Ma 20, 
[40], 58; B 2, 8, [4], 5, 6, [7], 9, 12-16, '17, 
21, [22], 23, 27 | dró Ni 6, 17, 28, 45, 80, 
'97; Na 6. | *ároz : dré ,a- Ni 19, 20; D [30], 
34, 64; W '32, '45, [59]; Ma 2-12, [19], 24; 
B 22 | òrò H [67]. | *óroz : óró Ch [33]; Ni '25; 
Na 1, 49, 69-185; Ph 16, [33]; Ar 1; D 7-25, 
36, [38], 40, 58, 68-84, '85, 94-101, 113; 
Ma 29; Ne 4, 44. 

II. "nos", *órouz : óru Ph 58, 61, [84]. 
= Singulier : No [2] dra, 8 ara; To 7 érà, 

18 et 28 ara, 78 dra, 94 arè | To 2 va avór 
“vas avoir” $, 

1 On se fonde sur la q. 1704; entre crochets, 
dans le tableau, var. et add. de la q. 572. 
Autres q. consultées : 1958 (4, 230) «vous 
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trouverez bien quelqu'un qui vous conviendra» 
(lacunes); 1609 (4, 147) «il faut que vous 
finissiez dès que vous pourrez » (la trad. 
"saurez ̀  est assez fréquente; nombreuses 
lacunes : on traduit ”... le plus vite possible”). 
Pour les var., cf. n. 6. 

2 La voy. de '-ré" ne doit pas avoir tou- 
jours la méme origine. Elle représente pénér. 
-atis; mais, dans H, L et Ve, elle correspond 

prob. à - ë t i s : ef. c. 100, n. 2. 
3 Dans W, H et L, zë et -ræ doivent 

reposer aussi sur - ë t i s : cf. c. 100, n. 2. 
t La terminaison “-riz est constante aux 

pts indiqués, sauf à Ni 33, où elle n'apparait 

qu'une fois (dans êri ‘aurez’, et concurremt 
avec éré) mais où elle est confirmée par 
mégri 'mangerez-vous', (voy. a, 39). Elle est 
prob' une simple var. de *-rez, qui l'entoure. 
Brux., Enq., n? 87, relevait êri 'aurez' à 

Bourseigne-Neuve D 110, en ajoutant : « par 
confusion avec l'imparfait », ce qui était une 
erreur; en outre, ib., n° 1274, et cette fois 

sans explication, il relevait purí 'pourrez' en 
quatre points, dont trois en Belgique (D 122 
Houdremont, 127 Orchimont et Ne 65 Bagi- 
mont). 

Dans ALF 1341 (trouverez), on note sept 

formes en -ri, mais dispersées, done génért 
suspectes (exception : frovr? au pt 187, qui 

est notre D 120 Gedinne). 

5 Forme étonnante (il s'agit prob! d'un 
condit.). Cp. c. 105 (JE) DIRAI, n. 4. 

6 Parmi les formes fournies par les autres 
q. consultées, retenons les suivantes : To 6 

puri [? l, 48 rèkòtrèrè; A 7 truvre (-®) póré (-a), 

12 sarò [?]; Mo 9 truvré saré, 20 truvrè, 87 

irüvré púré; Ch 16 truvré sarè, 61 puru [?]; 
Th 29 trüvre sóré, 48 trüvre püre, 58 triivrè 
sóré, 54 trávre sóré, 62 truvrè püré, 64 trüvré 

púre, 78 pire; Ni 33 travèrré sèré ; Ph 6 truvre 
pürè, 81 trüvrŒ pôrè, 84 trävr®æ póru; D 113 

trävré póró; W 21 trävré póro, 35-36 truvré 

póró; H 8 póré, 38 trúivré póré, 58 trüvré 

pòrè, 67 trüvré póro; Ma 40 trüvr® pêra, 
42 pré, 58 pórdà; B 12 póré; Ne A póré sóré, 
11 pré, 33 id., 39 truvré; Vi '1 púrey, 13 
pòrèy, 18 sare, 22 pórey, 25 póré,, 27 póréy, 
85 puôrèy, 38 pürèy. Noter partic! les var. 
-ré -ró et -ré -r&. Dans Vi, diphtongaison nor- 
male du -é de POURREZ en fin de phrase. 

a. FUTUR SIMPLE, 2 PLUR., FORME 
INTERROGATIVE : q. 610 (1, 185) «vien- 
drez-vous demain ? », et secondairement 2002 

(4, 945) «mangerez-vous de la viande ? ». 
Situation particulière : "-vous” fait souvent 
défaut (comme dans VOULEZ-VOUS, c. 101); 

mais l'usage de "EST-CE QUE” provoque une 
séquence normale 'vous viendrez" en divers 

pts de Po. et du s. 
En général, méme flexions que pour AUREZ: 

le type *-ríz notamment se retrouve dans la 

méme zone (sauf à D 132 : mwégré f). Il y a, 

cependant, de remarquables différences : le 
type *-rez, dont le é a presque toujours été 
noté comme nettement long (dans *vinrez-v' 
surtout : Lg, Lx...), est plus répandu ici (à 
Po. notamt, il existe en de nombreux pts ou 

AUREZ était en *-réz) il connaît, à Vi 85 et 

‘86, une variante diphtonguée normalt en 

+-rièz...; enfin, dans une zone n.-s., à la limite 

oec. de +-roz, de Ni 2 et 11 à Ch 61 et Na 107, 

on a un type *-róz, +-ronz... Ces différences 
apparaissent aussi à l'ind. prés. 2 plur. 
cf. c. 101 vourgz-vous (dont les aires coin- 

cident dans l'ensemble avec celles de VIEN- 

DREZ-VOUS, mise à part celle de +-riz, flexion 

du futur qui n'a pas d'analogue au prés.). 
Localisations (noter que le rad de VIENDREZ 

est génért “vinr=, tvanr-, sans d intercalaire): 
19 "-RÈz ̀. “vinrèz : vèrè H 50, 69; L 106; 

B 24. | *véréz : vèrè A 37; S 13; Th 72; H 46; 
Ve 34. | *véréz : veré H '45, 49, 53. | *vërëz : 
véré Ph 15, 37, 42, 69 (vè-). | tvérez : vérè 
Mo 1: S 29, 37; Ch 16-27; Th 25, 48; Ph 6, 

79, 81; Ve 82. 

20 "rë, -rœ, NET a. “Vinretz... : vêr® 

W 63; H 38, ‘39 (-&) | veré W 85, '36; H 1, 
'20, '28, 37 | vë H 27, '42. || b. vinreuz : 
vére H 8, 68; L 116; Ma 40, 53. || c. vërë 

W '2 | vérë To ‘71. 
89 "-kiz” : véri D 120 | vè- D 123 | vã- 

D 136; Ne 65 | méjri Ni 83. 
40 "-RIEZ...”. tvanrièz... 

-ryé Vi '86. Í 
59 '-ROUZ...". tvérouz...: véru Ph 61 | vé- 

Na 130; Ph 53 | vérú Ph 84. 
60 "-róÓz". +véròz... : véró Ch 61; Ni '24, 

'25, '62; Na 107 | vē- Ni '5, 112 | v£"- Ch '54 | 
véro Ni 39 | BEES Ni 11, 61 | -ró Ni 2 | -rō 
Ni 112. || "-RoNz.." : véró Ni 107 | véro" 

: väryè Vi 85 | 
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ZZ . 
AK * passéve O "passeüt 
EK 

ZE passeñve O “passit 

4 D passive “passeut... (-d, -æ, -&) 

“passêt 

*passét... (-é, -&) 
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= “passoit (AL di 

== pasti 

Aire de -aba m (PASSER et autres verbes) 
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61 | vèrd" Ni 2 
méjró Ni 26, 89. 

79 "nos" : méme aire que pour AUREZ 
(exception faite des pts du 69, où AUREZ 
avait partout +-roz, sauf Ch 61 are). 

89 Ailleurs, "-REZ', -ré, -ré (=rë, -re), sauf 

en une quinzaine de pts (No, To, Mo...) où 
l'on a répondu par "ALLEZ VENIR”, 'VIEN- 
DRAS”, "VAS VENIR”. I 

N.B. — A la q. 610, la formule "est-ce que 
vous viendrez...?” apparaît aux pts suivants : 
To 24, 78-99; Mo 1, 20, 42; S 1, 6; Ch 16; 
Th 25, 43, 46, 72, 82; Ni '10, 33, 36, 72, '74; 
Na 1, 44, 69, 116; Ph 6, 15, 37, 58, 54, 69, 

79, 84, 86; Ar 1-2; D 40, 68, 94, 110, 113; 

B 22-80; Ne 9, 20, ‘28, 26, 31, 47; Vi 25. La 

particule interrogative -ti apparaît, pour les 
q. 610 et 2002, en quelques pts : To 48 tu 
vēra ti "demain" | To ‘71 vér& t "d." | A 12 
méiré ti "de la viande” | S 10 véré ti "d. ̂, 
mèzré ti... | Ni 86 mègré tè...; dans les quatre 
derniers pts, -ti s'ajoute à “viendrez” non 
accompagné de « vous ». 

| vē- Ni 26 | vé"ró Ch 33 | 

B. FUTUR SIMPLE, 1 PLUR. : q. 1488 
(4, 122) « nous apprenons, nous apprendrons 

un métier », 254 (4, 8) «...; nous les pélerons 

[les pommes de terre]; ... », 1862 (4, 204) 

«nous couperons le: cou. à notre cochon y, 
678 (1, 168) «..; nous aurons de la gelée 
cette nuit ». Mémes terminaisons que dans 
VENONS c. 94, méme pour AURONS : dans les 
pts de Ma, B et Ne, où tons 1 plur. coincide 
avec tont 3 plur. (c. 95, a), on a toujours *-ans 

au futur (*apudrans, “pèlerans, *cóperans, 

+árans...). A Ne 65, cependant, le futur con- 
corde avec AVONS : VENONS — Und; AVONS — 
d; et l'on a -a au futur : aprárá 'apprendrons” 
(q. 1483), plumrá 'pélerons' (q. 254), türü 
'tuerons' et gòrgra 'égorgerons' (q. 1862), 
ará ‘aurons’ (q. 678). La q. 1483, qui contient 
à la fois le présent APPRENONS et le fut. 
APPRENDRONS, révéle seulement les quatre 
discordances suivantes : Ne 65 apèrna (prés.) 

et aprárá (fut.); Ar 2 apurdò et apurdrá (cf. 
c. 94, n. 5); Ne 49 apérná et aprérà (cp. 
c. 94 vnà); L 89 aprèda et aprédró (dans la 
région, à et à tendent à se confondre). 

y. FUTUR SIMPLE, 3 PLUR. : q. 1050 
(4, 77) «elles perdront toutes leurs aiguilles ». 
Mêmes terminaisons que dans ONT, c. 95, a, 

avec les mêmes var. de ô. Mais on a “-rant 
dans une série de pts ou ONT était tont : 
Ar 2; Ma 51, 58; B 9, 11, 21-23; Ne 16: à Vi 18, 
-rá, à côté de ó ou à ‘ont’; noter d'autre 

part -ró à Ne 44 (où ó ‘ont’ était plutôt 
isolé) et à Vi 47 (où ONT = d, ava). Ces diffé- 
rences concernent toute la zone du s.-e. où 
AVONS est monosyllabique. — La q. 1465 (4, 
118) « c'est elles qui viendront » offre des 
données analogues, mais plus complexes : la 
voy. nasale correspondant à -oNT est traitée 
souvent d'une façon particulière parce qu'elle 
termine la phrase; elle est souvent suivie de 
-) dans l'e. du domaine liég. et dans Vi. 
Retenons -rã B 27 (où ONT = 0; done à 
ajouter à la liste relative à q. 1050) et -rà 
Ne 49 (où oNT = ô également). 

108. (IL) PASSAIT. Ind. imp., 8 sing. 

Q. G. 355 (Q. P. 1, 22) «il y a cinq minutes, notre voisin passait avec quatre chevaux >, 

* ALF 143 (il buvait), 1223 (il me serrait)... 
Bnus., Enq., n? 272 (il disait)...; Et., p. 109- 
10, 219-24. DOUTR., p. 52-3. Mél. w., p. 44-7. 

Mar., BSW 40, p. 76-9. GRIGN., ib. 50, 

p. 470-1, et c. X. BASTIN, ib. 51, p. 355-6. 

RUELLE, p. XXXVII sv. 
€ Ausing. de l'ind. imp., le type de flexion 

-èbam..., qui s'est étendu à tous les verbes 
en fr. s'est généralisé de méme dans une 

grande partie de la B. R. Dans tout le n.-e., 
c.-à-d. dans plus de la moitié du domaine 
propr: wallon, c’est - a b a m qui s’est répandu 
par analogie, mais sans évincer complet 
-ébam; presque partout celui-ci affecte 
encore certains verbes, notamt les auxiliaires. 

-abam... aboutit normalt à +-éve, -éf; 
d’où, par labialisation devant -f, +-eúve, -&f, 

surtout dans Na. Au lieu de *-éve, on a en 
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qqs pts de L n.-e. "Zoe, -1f, qui provient de 
-y-abam. 

En régle générale, les trois pers. du sing. 
de l'imp. ont la même terminaison : pour les 
exceptions, cf. 3. On étudie ici la 3° pers. d'un 
verbe trés simple, dont le rad. est le méme 
partout; on trouvera des compléments sous 

œ et 3. 
Pour les formes issues de -ébam, cf. 

c. 109. Pour les signes de la carte, cf. t. 1, 

c. 91 SOIF (noter qu'on a ici certains types 

particuliers). 

= A. -a bat. L a. '-ÉvE'. *passéve ` 
paséf Ch 88; Ni 2, '5, 6, ‘9, 11, ‘14, 17, 20, 
‘24, "25, 26, 45, ‘62, 80, 93, ‘97, 107; Na 109; 

D 80, 34, 46; W 8, 10-35, ‘36, ‘39, ‘52, ‘56, 

"60, ‘61, 63, 66; H 1-21, ‘26, 27, '28, 37, 38, 

‘89, '42, ‘45, 46-69; L 1, 7, '16, 29, 35, 43-66, 

771, "75, 85-116; Ve 1-44; My 1-6; Ma 1-12, 

20, 29, 36-42, 46-58; B 12, 15. | *énn'aléve 

‘s'en allait” : enn aléf L 89 || b. "-EGVE”. 
+passeúve : paséf Ni 17 (rare), 19, 28, '66, 
85, 98, '102; Na 1-19, '20, 22-30, 49-101, 112; 

D 38, 58, 73, '74, 81, 91; W 1, '2, 3, '19, '32, 
'48, '45, '58, 59, ‘70; Ma 85. 

-y-abat. IL “ive”. +passive : 

L 2, 4, 14, 19, '32. — Add. : datif L '16. 

=. B. nêbak, l. a.” ^, +passett : 

pasif 

-EUT". 
pasé Th 29, 54; D 64; Ve 47; Ma 19, 24; 

B 2, '8, 6, 9, 11, 12 (qqf.), ‘14, 17. || b. rr, 
*passüt : pasi B 4, 5, 7. || c. "-EvT... ". 
*passeut.. : pasè To 73; Ch 28, 48, 68, 

'64, 72; Th 24, '32, 46, 62, 72; Ni 90; Na 116- 

129, 135; Ph '11, 15-45, 54-86; Ar 2: D 7, 
25, 86, 40, 72, 73, 110, 120 | -æ Th 82 | 

@ Th 43, 64, 78. 

IL. a. “-ÈT". *passét : pasè Ch '36, '54, 

Ni '10, 39, 112; Na 44, 69, 107, 130; Ph 53; 
Ar 1; D 88, 68, 84, /85, 94, 96, 113; Ne 16. || 
b. "-Ér...^. *passét : pasé B 28-33; Ne 26, 
88, 39, 49, 63, 76 | -à Ne 47. 

III. a. “or”. +passot : pasó Mo 79; 
Th 25; Ni 61; D 101, 123-186; B 16-27; 

Ne 4-15, 20, '22, '23, 24, 81, 32, 48, 44, 51- 
60, 65, 69; Vi 2-8, 18, 25. || b. "ëm", 
+passót, -Ót... : pasó To 27, 37, 89; Mo 41, 
42; Vi 27 [-ó souligné = w?] | -ó No 1-8... | 
-6 To 2, 7 | -o To 6 | -6 A 12 (A. Baguette). 

IV. a. "our, -o0T”. *passout : pasu 

Mo 23; Ni 1, 83, 36 (-à), 38 (-à), ‘74; Vi '1, 
13, 21, 22, 82,34, 35, '36, 37-47. || +passoút : 

pasi To 94; A 2, 37; Mo 9, 17, 44, '57, 58; 

S 1, 6, 19-87; Ch 16-27; Th '2, 5; Ni 72 

Vi 16 | -4 A 7; Ch 4; Th 14. || b. pasă S 10. 
V. a. '-WAT, -WOT...". *passwat... : paswa 

To 58, 99; A 1, 55; Mo 1, 64 | -wà To 48, 

"71 | pas,wa A '18 | -wà A '18 | pasóa To 43 | 
paswó A 28 | -w0 A 50 | -wó A '20, 44, 
'52. || b. Dipht. descendante : pasóa A '10 | 

-oa À 12 (J.H.) | -à, To 24, 28 | -&, To 1 | 
Ki To 78. 

a. AUTRES VERBES. L'ind. imp., 8 sing., 

figure dans de nombreuses questions. On a 
consulté les suivantes : 876 (4, 65) «l'apprenti 

chantait une chanson... », 1477 (1, 82) « autre- 

fois, on vivait plus heureux », 1499 (4, 125) 

«...; il venait, ... », 1491 (1, 207) <... je suis 

resté chez nous parce qu'il faisait trop mau- 
vais », 850 (4, 60) «il buvait moins quand sa 

femme vivait encore », 1249 (4, 92) «ma 

grand-mère cousait à la fenêtre... », 1588 (1, 
86) «...; s'il osait ! », 1986 (4, 213) «il riait 

comme un fou », 1889 (4, 207) «...; encore 

un peu, il vendait sa maison sans que je le 

sache », 1810 (2, 232) «il mourrait si on ne 

le soignait pas », 1398 (2, 35) «il me serrait 

si fort que je croyais qu'il m'étranglerait » 

(question utilisée surtout pour comparaison 

avec la 1 sing. : ef. y). Les variantes sont 

nombreuses, mais elles peuvent se grouper en 

quelques catégories : 
dans l'o. et dans l'extréme s. (types B. 

IH. b., IV, V), les voy. et diphtongues finales 

offrent des longueurs et des timbres différents : 

No 8 (üió,, buvo, vivo; To 7 Zëtd,, vivo; 

To 73 kâtu, vèti, buvil... (pasé est suspect); 

To 94 kitu, bivi; A 12 kátwa, kwzwà...; 
A 50 kátwó, onwó; Mo 23 kitu, vzwa; 
Th '32 (génért -®, mais «keudait »); Ni 39 

kwéyó ‘croyais’; Vi 16 ¿átu, jayu ‘faisait’; 
Vi 27 ëâtó buvó..; ete; - noter Vi ‘34 

« osotiot », avec dipht.; 

dans Th, les notations flottent entre œ bref 

et é bref ou long pour plusieurs pts : Th 29 

pasé [?], mais Cáte, vike, one, fzŒ; 72 pase, 
(dt, vike, ona, fèzæ, ete. Il semble que la 

voy. soit génért brève; -@ est constant à Th 24 

et -& à Th 62. 
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+-toe (A. II) est constant; +-éve l'est aussi 
dans H, L, Ve, My, Ma et à B 15; mais, dans 
le domaine namurois surtout et dans W, il y 
a concurrence parfois entre les deux formes de 
-abat et plus souvent entre -abat et 
-¿ bat. On a relevé -éf et -@f aux pts suivants: 
Ni 17 (-éf moins fréquent); Na 49, 59; W 1, 
'2 (paséf, vékéf), '82 (Cotèt, vikéf...), 85, '36; 
H 8 (-éf régulier, mais séréf 'serrait'). On a 
relevé simultanément des types -abat et 
-ébat aux pts suivants : Ni 2 (-éf régulier, 
mais čãtó), '10 (pasè fyéf), 61 (id.), 107 Lët 
ou -è : paséf, Citéf, kédéf “cousait', mais mnè 
‘venait’, Jèyè ‘faisait’, buvé, viké, riyè, vèdè); 
Na 44 (-è plus fréquent : pasè, Cate, vnè, fyè 
ou fyéf ‘faisait’, riyè ou riyéf, vedéf), 79 
(-Éf ou -œ : pasóf, bévéf ou -@...), 99 (-éf ou 
-&), 101 (id.), 107 (-é ou -éf), 112 (- ou -éf), 
129 (id.; D 25 (pasè, viké ou -éf, vnd ou 
af... : 8 types !), 38 (-è ou -&f), 58 (- éf ou -&), 
72 (-@ régulier, mais vèdé ou -éf), 73 (-& ou 
-éf) Ma 19 (-é régulier, mais éâtéf), 46 (-éf 
régulier, mais sóño “soignait”). Pour d'autres 
pts, voy. B, in fine. La concurrence des deux 
types primitifs doit exister un peu partout 
dans Na et aussi dans D nord. Cf. Mar. 
BSW 40, 78. 

La q. 355 offre qqs lacunes, qui sont faciles 
à combler : A 60 vzwò...; Mo 20 káto..., 37 
kátwo; S 18 kâtü; Th 53 latè; Ni 1 datt; Ph 6 
Cátd...; D 15 id.; Ma 43 ¿átéf... Compléments : 
Ni '97 cátéf...; W 'A2 ¿atéf; H "74 vikéf; Ma '18 
et '25 vikd; B 21 (Roumont) vikéf... (-éf est 
constant); Vi '12 buvó, vikó. Ajouter cette 
var. : Ne 60 -ó régulier, mais viké. Cf. 3, qui 
concerne la 1 sing. mais qui permet des 
déductions pour la 3 sing. dans les pts oü 
les deux personnes sont identiques. 

B. La finale “-ive qu'on a dans le type 
*passtve (A. II) et qui représente - y -a ba m, 
-at, s'est généralisée dans quelques pts de 
l'extrême n.-e. (L 2, 8, 4, 14, '16, 19, 32) !. 
Mais, en dehors de cette petite zone, elle 
affecte normalement, dans une partie impor- 
tante du Br et de Lg, avec qqs pts au n. de 
Ma, les verbes dont l'inf. est en +-f, c.-à-d. 
dont le rad. se termine par une cons. palatale. 
Cf. q. 1459 (7, 260) «deux minutes apres, il 
ne bougeait plus et commençait à être raide ». 

Les inf. sont “boudji, “k'minci (+co- dans Ni), 
-i (cf. c. 78). On relève des formes en *-fve, 
-if ("*boudjtoe,  +h'mametoe...), aux points 
suivants, soit pour un des deux verbes, soit 
pour les deux : Ni 5, 6, 11, 17, 20, '25, 26, 

61, 93; W 1, '8, 10-30, ‘39, ‘42, 68, 66; H 1, 

2, 37, 38, ‘89, 46, 50, 67, 68; L 1-29, ‘82, 

35-116; Ve 1-35, "36: Ma 4-12; — et des formes 

en *-ive, -¿f, avec i bref, à Ni 80, ‘97; W 85, 

'36; H 8, 21, ‘28, 49; Ma 2. Cf. aussi q. 1310 

(2, 232) «il mourrait si on ne le soignait pas » 
(laeunes nombreuses : emploi du condit. ou 
du subj. au lieu de l'ind. imp.); à noter : 
sòmif H 8 (au lieu de -if) | -if H 27. 

La q. 1459 montre que -a ba m et-ëbam 
coexistent à D 81 (buga, kómésdf) et Ma 49 
(bugé, à côté de paséf, éâtéf). 

1 DovrnEPoNT-HavsT, Mél. w. p. 45, 

avaient aussi relevé, dans une séconde zone 

située plus au sud-est, à Aubel [Ve 4], à 
Bilstain [Ve 18], à Hévremont et Dolhain 
[dépendanees de Ve 24] et à Goé [Ve 25], 
diverses formes verbales présentant un *-fve 
analogique : ¿mif 'aimais', plóvif ‘pleuvait’, 
vikif ‘vivait’, ete. Notre enquête n'a touché 
aucune des localités en question. 

Y. IND. IMP., 2 SING. : q. 1606 (4, 144) 
«tu remplissais les verres quand je suis arri- 
vé ». Lacunes nombreuses, dans l'o. surtout, à 

cause du vouvoiement. La flexion parait étre 
régult la méme qu'à la 8 sing. 

8. IND. IMP., 1 SING. La 1 sing. de l'ind. 
imp. ne diffère des deux autres que dans des 
zones restreintes, qui appartiennent toutes 
au domaine de -ë ba m et dont la plus remar- 
quable se trouve dans l'o. de Hn. Pour déter- 
miner ces zones, on a recouru à la q. 1398 (2, 
35) «il me serrait si fort que je croyais qu'il 
m'étranglerait », où l'on a successivement la 
8 sing. et la 1 sing. Voici le relevé des points 
où les deux personnes ont des flexions nette- 
ment différentes (on donne CRoYAIS [ou PEN- 
SAIS], puis SERRAIT) : To 6 pè'su pósó 
(*pouc-ait), 43 pêsi, séroa, 48 pèswé sérwà, 58 
krwayi sèrwa, "71 péswé sèrwa, 99 « pinswée » 
sérwa | A 12 pésú sérwà, 18 pès,wo syèr wa, 

50 pési sèrwd, '52 pêsi sérwó, 55 pési sèrwa, 
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60 pèsi sèrwò | Mo 37 pèsé sèrwa, 64 krô,wé 
sèr wa || Th 24 kwèyé sère, 29 kwèy d sèrœ, 
48 et 58 krwèyé sërë, 63 et 64 pésd sèr® | 
Ph 6 krwèyé serte, 15 pèsé serte, 87 krwèy € 
sérd, 45 pèsé sere || Ni 39 kwèyò sèrè | Ne 65 
króyó séró. Parmi ces différences, il en est un 
bon nombre qui ne tiennent pas aux per- 
sonnes, mais qui s'expliquent par le caractere 
indécis des sons (-wwo -owa A 18...) ou par 
le fait que des flexions diverses sont possibles 
aux trois personnes (-% -wa À 12...). On note 

à la même q. d'autres différences qui ne 
tiennent pas aux personnes : To 78 pèsé, 
ser ó | S 13 kwayu sèrü | Th 72 krwèyæ sére | 
Na 44 pêsè sèr@f, 112 pese seréf | H 8 kòtéf 

‘comptais’, sèr éf... 

La différence -é -œ qui a été notée dans 
toute une série de pts de Th et Ph correspond 
probt à la réalité, au moins dans une certaine 

mesure : GRIGN., BSW 50, 471, observe, en 

effet, qu'«on trouve -eú [= ë] à la premiere 
personne et -eù [== @] ou -è aux deux autres 
dans quelques localités au nord de Charleroi, 

-eû, -eù, -eù au sud de Charleroi jusqu'à 
Walcourt ». 

Mais les seules premières pers. qui se dis- 
tinguent nettement des autres sont celles de 
To, A et Mo qui se terminent en -é ou -i. 
A ce propos, les données de q; 1898 (CROYAIS) 
sont confirmées par celles d'autres q. (qui 
révèlent en outre des formes en -è ouvert, 

bref ou long) : 
19 q. 720 (2, 45) «je tremblais de froid; 

mes dents claquaient » : To 48 tran wè, 
58 tráni, '71 tránwé, 99 -wé,.| A ‘18 tranwi, 
'52 trant, 55 -1 | Mo 37 et 64 tránué. 

29 q. 34 (1, 4) «je cueillais mes cerises 
quand tu es arrivé > : No '5 deli | To 48 
kwèyè, '57 kwèywé, 58 kèyi (ou £ èti ë trè d 
kèyè), "71 kwèlwé, 99 kwèywè | A ‘18 Éwèywi, 
87 keyi, ‘52 kéyi, 55-60 kwèyi | Mo 87 kóywé, 
64 -wè (ou kòyè). 

Ces deux q. font aussi apparaitre une aire 
-é dans la région Ch-Th-Ph : triyané Ch 61, 
63, "64, 72; Th 24; Ph 15, 45 | -é Th 29-54 | 

- Th 62 | triyónd Ph 6 || kudé, -& Ch 61, 
63, '64, 72; Th 24, 58, '63; Ph '11, '13, 15, 

'21, 45 | kóy Th 29 | kéy& Th 62 1. 
Au surplus, le dossier de q. 34, qui est 

particuliérement abondant, fournit, sur beau- 

coup de pts supplémentaires, des indications 

qui valent génér! pour tout le sing. de l'ind. 

imp. 
La doeumentation concerne malheureuse- 

ment divers radicaux et des verbes de conju- 

gaisons différentes. Dans Lg et Lx nord, 

CUEILLIR est rendu le plus souvent par 

"couper" (+cóper). Les f. de eólligére, 

qui apparaissent aussi dans cette zone et qui 

règnent dans le reste du territoire, se ratta- 

chent à un inf. de forme trés variable 

+eoyt, *couyt, “ewèyi, “code, “coude, *keude, 

+cwéde... Nous extrayons seulement du dos- 

sier une série de données (surtout des formes 

complémentaires) qui permettent notamment 

de préciser l'aire de certaines var. de - ëb a m 

et celle de - a b a m (il s'agit parf. de formes 

d'autres verbes que CUEILLIR, notées en 

marge du questionnaire) : 
To 48 éwèyt (J.H.) | S 6 kéya”, 18 kupó 

| Ch ‘19 kudë | Th 73 kèyè | Ni '10 kudo ?, 
'24 -éf, '29 -df, 89 kudo?, '62 -éf, '66 -éf | 
Na 44 kudéf, 101 -®, '119 muñ® (mangeais), 

'120 kópe (arch.) ou -éf, 130 kuda, 135 -éf 

(arch.) ou -& | Ph '43 ale (allais) | D '5 
kuda, '9 -œ, 15 kópéf, '16 -éf, '17 ratèdéf 
(attendais), 25 kude ou - éf, '27 ratédéf (atten- 

dais) ‘82 ratédéf, '45 kòdéf, '55 kudéf, '63 

vikéf (vivais), '74 muñéf, '91 mwundf, '100 

kodo, '108 A '108 A '129 kwèdò | W '72 
kòdéf | H 85 kudéf | L '3 et '8 kópif, '50 -éf, 
"11 -éf, '90 -éf | Ve ' 43 et '46 mañëf (mangeais), 

| Ma '22 vzé (faisais), '28 kódé, '32 -éf, '84 
-é ou -éf, '50 kudéf mais vikéf | B '1, '18 
et ‘19 kudò, ‘31 méjó (mangeais) | Ne '2, '8 

et ‘5 kodo, '10, '19, '20 et '21 kwèdò, '50 

kudé, '59 kudé, 60 kudò, 65 kédó, '70 kidò, 

76 kudó (Anlier, Behéme) et -é (Vlessart, 

Louftémont) | Vi '12 kudò, 88 kœyd, 48 -ó 
(J.H.; -w É.L.). 

1 I] est probable qu'autrefois la 1 sing. 

différait aussi des deux autres en liég. Dans 

les textes liég. du 17? s., on trouve une dési- 

nence -o propre à la 1? pers. (à côté de -eú 

qui existe aux trois pers.): tèsto, tavo, ete. De 

méme au condit. Cf. Haust, Quatre dialogues 

de paysans, ND 9, p. 16, $ 20, et Dix pièces 

de vers sur les femmes, ND 11, p. 16, 

$ 21. 
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2 A la q. 1898, on a aussi ktwéyó ‘croyais’ 
à Ni 39. Ces f. sont confirmées par GRIGNARD, 
Le, 471 : «[AVAIS, SAVAIS, ÉTAIS font] avó, 
savó, astó (avec astwèt et astèl à la 3° personne) 
à La Hulpe [Ni '10], Rixensart [Ni '23], 
Genval [Ni 22] et Lasne [Ni 40]. Cette der- 
niére commune étend la terminaison -ó à 

d'autres verbes dji d-aló (j'allais), dji 
travayó, dji vouló. Parfois -ó devient ô (-on) >. 
Les quatre communes citées sont contigués 
à Ohain [Ni 39] et Lasne est tout proche 
de cette localité. Cp. e. 101 VOULEZ-VOUS, 
types B. III et IV, vòló, -ó, dans Ni notam- 
ment. 

109. (J') ÉTAIS. Ind. imp., 1 sing. 
Q. G. 788 (Q. P. 8, 78) «il y a deux minutes, j'étais dans le jardin » 

et 776 (4,40) «si j'étais riche, j'aurais un beau château »1. 

+ ALF 510 et 511 (était). BRUN., Enq., 
n? 631 (j'étais) et n? 632 (il était). Cf. c. 108. 

+ Au sing. de l'ind. imp., le verbe ÊTRE 
prend une flexion dérivée de - € b a m (— fr. 
-ais), non seulement dans la zone occidentale 
et méridionale où règne celui-ci, mais méme 
dans la plus grande partie de la zone oü 
-abam s'est généralisé, notamment dans 
Lg. Il prend seult +-éve, +-eûve à Ni '5, dans 
Na, dans le n. de D, dans le s. de Ma et à 
B 12; et il faut noter que, dans Na et D, les 
flexions dérivées de -abam et de -¿bam 
doivent génér! se concurrencer : cf. c. 108. 

Quand on se réfère au t. 1, c. 91 SOIF, on 
constate qu'on a à l'imp. certains résultats 
phonétiques particuliers (comme à la c. 108 
naturellement), classés sous B, non seulement 
t-i, +4 VI. a, qui est énigmatique, et +-wi 
VI. b., variante probable de +-wé, +-we, qui 
existe à proximité, mais encore lx. *-é [-é, 
ë] IL.b et Ix. +-0 [-ò] HI. a (celui-ci se 
retrouve pour - ë t i s : c. 97 et suiv.). 

Restes de ë r a m dans Ph et Ne (C). 
Il est à remarquer que, dans toute la partie 

du n.-e. où - aba m s'est généralisé sous les 
formes +-éve (+-Îve) ou +-eûve, mais où - ë b a m 
continue à affecter certains verbes, on a con- 
servé deux flexions latines originelles : phé- 
nomène unique auj. dans la Gaule romane (v. 
WARTBURG, Marche romane 5, p. 113). 

Pour la voy. initiale è- ou a-, ep. c. 96 
(NOUS) SOMMES et c. 103 (vous) ÈTES. 

= A. abam’ a. “Éve”. +èstéve 
èstéf Ch 33; Ni '5; Na 109; D 46; Ma 1, '81, 
'82, ‘87, '88, 39-43, '48, '50, 51, 53; B 12, 21 

(Roumont). | *astéve : astéf D ‘92; Ma 36, 
46, '49. || b. “-EGvVE”. *ésteüve : ¿stëf Na 1, 
19-23, 44-84, 129; D '9, 25, 38, '45, 73, 81, 

'102; Ma 35. 

= B. "-¿bam”. I. a. EÔ”. +ésteú... : 
èsté, -œ Th 48-54, '63, '67, 73, 82; Ni 17, 

19 (e-) 20 (e- Ardevoor), 85, ‘102; Na '20, 
30; Ph '11, 45, 69 (J.H.); D '63, 64; W 1-30, 

'89, '42, ‘52, 56, 59, 66; H 8 [?], 67, 68; L 1- 

116..; Ve 1-47..5 My 1, 2, 4; Ma 4, 9, '10, 

12-20, '21, '22, 24, '28, 29; B 2, '3, 6, 9-12, 

'14, 15, 172 | está Th 62; Ni 28; My 3, 6 | 
*asteü... : ast Ch 61, 63, 'G4, 72; Th 24, 29, 
46, ‘68 3; Ph 6, 15 | -£ Ch 28. I b. "oc" 

tèstÔ : èstü D 304, 34; W 85, '36; H 1, 21, 

'89, ‘42, 46-53, 69; Ma 2, 3; B 4 5,7 | -Ú 

H 2, 38 | -u W 63; H 8, '20, 27, '28, 87. || 
c. “-EU". tèsteu... : èsté Th 58, 64, 72, 73; 
Ch 61 (néol.); Na 79-101, 112-129, 135; 

Ph 42, 54, 69, 81 (q. 783; éste q. 776), 84 (ë-), 
86; D 7, '9, 15, 25, 36, 40 5, 58, 72-81 | -@ 

Th 64, 82. | *asteu...: ast? Ch 28, 43; Th 32; 
Ni 90; Na 135; Ph 6, 16-42, 61, 79; Ar 2; 

D 110, 120 | -æ Th 29. 
II. a. "np +èstè éste Ch ‘86, '54; 

Na 44, 69, 107; D 38, 68; Ne 16. | +astè : 

astè Ni 107, 112; Na 130 (q. 776; -è/œ q. 783); 
Ph 53; Ar 1 (q. 776; -é q. 783); D 68, 84-96, 
'109, 113. || b. "-É^. tèsté : èsté Ne '48. | 
*asté : asté B 28-83; Ne 26, 47, 49, '50, 63, 

76 (Vlessart, Louftémont) | -é Ne '1, 88, '34, 
39, '59. 

III. a. Toi tèsto : ésto Th 25; Ni 2, 6, 
17, '25, 26, 28, 45, 61, 80, 93, '97, 98; Na 6; 

D '102, ‘103, 123, 136; B 16, 22-24; Ne 31, 

32, 48, 44, 51, 57. | tasto : asto Ni 11, 39, 61; 

D '100, 101, '103, '104, 123, ‘129, 132, '185; 

r 
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Ma '47, '54; B ‘1, ‘19, 21, 24, 27, ‘81; Ne 4, 

'5, '8, 9, 11, ‘12, ‘18, 14, 15, ‘19, 207, ‘21, 
'22, '23, 24, 60, ‘64, 76 (Anlier, Behéme).| 
+èto : ètò Ne 69; Vi 2-8, 25. || b. "6, on 
stó Mo 79 (q. 783; -ó q. 776) | été No 1, 2, 3 
(q. 776 tòa); To 2-13, 24 (q. 783 -ó5 q. 776 
-ó,) 27-39, 73; Mo 20 (q. 783; èsto, to 
q. 776) | été To “44 | èto Vi 18 | ató Vi 27 | 
éstó Mo 42 | é- Mo 41 | a- S 10 | ètó Ne 65 | 
dto Th 25. m 

IV. “-ou, op", *éstou, -oQ : èstu Ni 36, 
38, 72 | -& Ni 33. | *astou, of : astu Mo 23; 
S 6; Ch 4; Th 14 | - Mo 44; Ch 4; Th '11 
(Anderlues) | -& A 2, 7, 37; Mo 17, 58; S 1-37; 

Ch '6, 16-27; Th '2, 16-27; Th '2, 5, 14; 

Ni 1. | sti Mo 9. | du Vi 18, '21 | -& A 12 | 
atu Vi '1, '14, 16, 22, ‘89, '84, 35, '86, 37-47. 

V. a. “-WÈ, wë, étwéó To 48 | twè, -é 

Mo 64 | (é)twé To 71 | twé Mo 37 | -é, To 99. || 
b. wa, -wó...". étwa A 1; Mo 1 | -o A 28 | 

-Ó A '40, 44, 50 | etwó A '20 | ét,ó To 78. 
|| e. étuwæ To 94 | ètuwë A '18. || d. Dipht. 
descendante : été, -&, To 1 | mg To 43 | 
etsi, À "10. 

VI. a. “-1, -17. èti A '52, 60 (ou ti) | + 

To 58, '72; A '48 | t À 55. || b. “-wi”. ètwi 
A "18 (q. 783; étitwi q. 776) | twi To '50, '51. 

rě ram”. tér... : ér Ne 82, 83, '38, 

44, 60, 76 | er Ne 81, '46 (Verlaine), 47 

(Molinfaing). | *ér : ér Ne '58. || *é : é Ph 45, 
69 8, 

a 

1 On prend comme base la q. 783; on pré- 
fère les formes a voy. initiale, qu'elles soient 

données par une question ou par l'autre. 

Toutes les f. en (s)t-, sans è- ni a- initial, ne 

figurent donc pas dans le tableau. 

2 En divers pts (notam! a Ve 40, 44 et 
My 3, 6), on note -é bref devant voy. à la 

q. 788 : $ èsté è (ou ò) "jardin ̀ 

3 Ces données confirment le -é final noté 
dans le t. 1, c. 45 FROID et 91 soir. 

* A la q. 776, pour D 30, on a noté par 
erreur -i au lieu de -4 dans det? ‘étais’ et dans 
dri ‘aurais’. 

5 A D 40, la q. 783 donne èstò, prob! par 
erreur; cf. c. 108 (-® parait être constant). 

6 Cf. Mar., BSW 40, 77, n. 2 : «è, grâce 

à la dispersion du francais, s'entend un peu 
partout [sc. dans l'arr. de Namur], mais n'est 
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vraiment naturel que dans le bassin de la 

Sambre, d’où toute autre forme courte [c.-à-d. 

sans *-ve] est exclue. Cet è, là où il est spon- 

tané, émane de ó ou de eù ». L'infl. est pro- 

bable; mais lexplication phonétique de -é 

est douteuse. La voy. é ayant d'abord donné 

ei, on peut supposer que à remonte à cette 

diphtongue, tandis que o se rattache au stade 

postérieur oi. Cf. c. 97 et suiv., t-èz => -EZ 

(ind. pr., 2 plur.), provenant prob! de - ë t i s. 

7 A Ne 20, la q. 776 donne par erreur 

astá (à côté de óró 'aurais"). 
8 Cf. J. FELLER, «Restes de l'imparfait 

éram en Wallonie », BDW 7 (1912), 69-76 

(Feller donne des formes provenant des arr. 

de Mo, S, Ch, Th, Ni o., c.-à-d. de la zone 

picarde), et J. Haust, «Le latin ¿ram en 

chestrolais », BTD 8 (1934), 332 (il s'agit des 

formes de Ne). Le tableau donne aussi deux 

formes de Ph. Il faut ajouter encore les 

formes relevées à Frahan [Ne 51] et à Dohan 

par Ch. BRUNEAU, Eng, n° 682, Ainsi que 

lobserve Hausr, les f. de Ne sont mieux 

conservées, puisqu'elles gardent -r final. Pour 

les autres personnes provenant de -éra m, 

cf. a. 

a. ÊTRE, ind. imp., 3 sing. : q. 1920 (4, 

212) «il était absolument nu; ... > et 1514 (8, 

12) «il y avait une fois un homme qui était 

à moitié fou ». La 2 sing. manque dans le 

questionnaire; en règle générale, elle doit être 

identique à la 3 sing. (sauf que le représentant 

de čr a s n'existe prob! pas partout ou existe 

celui de ë r a t : cf. infra). La 3 sing. se confond 
avec la 1 sing., sauf dans les zones indiquées 

c. 108, 8 : (q. 1920) To 48 dog, 48 ètwa, 

58 étwa, ‘T1 è-, 99 ¿hoa | A 12 étwà, '18 èt, wa, 

'52 ètwò, 55 twa, 60 twò | Mo 87 twa (q. 1514 
étwa), 64 twa || Th 24 ast®, 29 aste, 48 stæ (q. 

1514), 46 aste, 58 èsté (q. 1514 -@), 54 -èstæ | 
Ph 15 astè, 45 éste? || Ni 89 astè | Ne 65 ètò. 

Les q. 1920 et 1514 fournissent des attes- 

tations de ë r a t, mais pas pour Ne : (q. 1920) 

“it, i Mo 17, 57, 58; S 31, 36, 37 (q. 1514); 
Ch 26 (q. 1514, ou é); Th '2, 5, 14, 43, 46; 

Ph '13, | tét, é Mo 41 (q. 1514), 42, 79; Ch 27 
(q. 1514, ou i); Ph “40. Ajouter ? Th 55. 

Ces f. de ë r a t sont données en même temps 

que astú à S 31-37, Ch 26-27, Th '2, que 
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ast à Ph '13 et que éste à Ph '40. De la com- 
paraison avec les données de C ci-dessus, il 
ressort que, d'aprés nos enquétes, le type 
éram n'a été recueilli à la 1 sing. que dans 
le s. (Ne) et à la 3 sing. que dans l'o. (Hn et 
Ph '13) Feller et Haust, dans les articles 

cités n. 8, mentionnent naturellement d'autres 

formes, notamment du plur. Dans le s, 
d’après Haust, ib., et d'après q. 58 (4, 4) 
« ... les arbres en étaient chargés » (nombreuses 

données complémentaires), on a méme parf. 
le temps complet : Ne 32, "38 et 44 g ér, t ér, 

il ér, d érè, vuz éri, il érë ou $ (t, il) esto, y este, 
vuz èsti, il èstë; Ne 31 idi, mais ê-, ou èstò...; 

Ne 33 ér 1 sing., éré 1 plur.; Ne '46 (Verlaine) 
ër 1-8 sing., éryé 1-8 plur.; Ne 47 (Molinfaing) 
ër 1-8 sing. (plur. inusité): Ne '58 (Orgeo) 
èr 1 sing., èryè 1 plur. Ne 76 ér 1-3 sing., 
éri 1-8 plur., ou, moins fréquemment, asto 
(Anlier, Behéme), asté (Louftémont, Vlessart), 
1-3 plur. asti. Dans l'o., les enquêtes ne relè- 
vent plus la 1 ni la 2 plur.; pour la 3 plur., 
Feller, l.c., cite des formes en -t', -tté, -nté, 

ete., et les enquêtes en relèvent aussi un bon 

nombre : cf. c. 112, a, (ils) ÉTAIENT". 

Var. diverses fournies par les q. 1920 et 
1514 par rapport à la 1 sing. : Mo 20 tò ou 
stò, 28 stwa, 41 stô | Ni 5 ésto (au lieu de -éf) 
| Na 112 èstéf (au l. de -@) | Ph 53 aste (au l. 
de -è), 79 éste (au l. de a-) | H 8 éstéjü 
(q. 1514 -u), 39 éstú (q. 1514 -u) | Ma 36 et 
58 èstéf (au l. de a-; q. 1514 a-) | Ne 81 asto 
(au l. de è-). 

B. AVOIR, ind. imp., 1 et 3 sing. : q. 1871 
(2, 177) «j'avais peur qu'il ne fût malade », 
1892 (4, 208) «je l'aurais tué si je l'avais eu 
entre les mains > (lae. : "aurais, "eusse”...), 

1514 (8, 12) «il v avait une fois un homme qui 

était à moitié fou ». Mémes flexions que pour 
ÊTRE, sauf à My 1 et 2, où l'on dit èsté, mais 

avéf. Pour le rad., on note aá L 87 | ayéf 
Ma 36 | a(, £f Ma 39 || awó Mo 43, -é Mo 64 

(réduction de vw à w) || téve, éf D 46; Ma 1, 
36, 39, 43, 46 | *eüve, éf Ma 35 | tav, af 

B 16; Ma 40, 53. Pour les premiers types, 

qui n'ont pas de -v-, et pour les derniers, 
cf. e. 95 (types fans, tons) et 102 (types 
taez, toz, tez, tan"). 

Les zones où les deux pers. diffèrent sont 
les mêmes que pour ÊTRE. Noter 1 sing. 
£ avü ou £ aww pé A ‘18, avô Ni 89, avo 
Th 25. I 

Y. AUTRES VERBES. Le verbe SAVOIR 

se conjugue un peu partout comme AVOIR 
(*saveü, -ü...) dans la partie de la zone lié- 
geoise où -abam s'est. généralisé. D’après 
q. 771 (2, 240) «je courus si longtemps que 
je ne pouvais plus respirer » (traductions très 
variées; type "savais ̀  ‘pouvais’, mais sans 
régularité), on a - € b a m, comme dans AVAIS, 

aux pts suivants, où règne -abam : savé 
Ni 19, 20 (Ardevoor), 28 (ou At W 1, 3, 

21; L '50; Ma 9 | savé (ou -0) Ni 17 | savü 
D 34; H 53; Ma 2 | savu W 63; H '20, 37; 

ces indieations fragmentaires donnent une 
idée de la situation dans le domaine liégeois. 

Noter séf Ma 46 (comme éf ‘avais’ ib.). 
En qqs pts (surtout de la lisière n.-e.) où 

l'imparf. sing. est communément en *-éve, quel- 
ques autres verbes à l'infinitif en +-eûr 
(< -ére) prennent +-eú : 

POUVOIR, *poleár, q. 771 (cf. ci-dessus; lac. 
nombreuses) : pòlé, -é L 19, "82; Ve 24, 32 

(ou -éf), 34; My 3 | plê Ma 29. 
VOULOIR, “voletir, q. 1499 (4, 125) «il 

voulait venir; il venait,...». VOULAIT à une autre 

flexion que vENAIT, dans le n.-e., aux pts 
suivants : volé L 19, '32; Ve 8, 24, 32 (ou 

voléf), 34 (id.). 
FALLOIR, “+faletir, q. 786 (2, 169) «il 

fallait qu'il füt bien malade... » : falé L 189, 
'82; Ve 6, 8, 24, 32 (ou -éf), 34; Ma 40. 

OSER, "wézeür, q. 1588 (1, 86) «..; s'il 

osait ! » prend la flexion courante. 

110. (NOUS) SAVIONS. Ind. imp., 1 plur. 

Q. G. 1945 (Q. P. 4, 218) «nous savions bien que vous veniez »!. 

+ ALF 512 (étions). BRUN., Enq., n? 633 
(étions) et n? 1422 (savions); Et, p. 285-7. 

Dourr., p. 56-60. Doure.-Hausr, Mél. 

w., p. 47-9. GrIGN., BSW 50, p. 472-8 
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(précisions géographiques abondantes). Bas- 
TIN, ib. 51, p. 856. 

€ Les flexions relevées remontent prob! 
toutes à -ë ba m u s, a. fr. -tiens, -tens. Mais 

elles sont de deux types : 
1? certaines ont une constitution vocalique 

(la plupart de celles classées sous 4) : “-ins 
(et sa var. *-uns), t-éns, “-tès, équivalent à 

l'a. fr. -(ijtens (cf. t. 1, c. 3 BIEN); *-fs s'est 
substitué à +-ins à une époque assez récente, 
en liég. du moins ?, et il doit étre originellt 
la flexion de la 2 plur. (ef. c. 111); *-ions est 
d'origine française; *-és est prob! une dénasa- 
lisation de +-éns (cf. =, in fine); les types V. 
a-b, qui ont -w-, font difficulté (cf. n. 8). 

29 les autres formes (B) ont un -n final 

dont l'origine est obscure 3; celles rassemblées 
sous II. e-d (-un, -ón...) sont partic! curieuses. 

Dans l'extréme-o. règne "on savait”. 
Outre le rad. régulier sav-, on a parf. 

sèp-, qui provient du subj. : *sépe 'sache' 
est le produit normal de *sapia t. 

= A. La “INS”. +savins... : savé Th 24, 
53, 62; Na 99, 109, 127, 129, 135; Ph 6, 16, 

. 83, 45; Ar 1, 2; D 7, 15, 25 (ou sèpè), 34, 36, 

40, 46, 64-136; H 49, 50 (ou sèpè), 67 (id.), 
68, 69; L 116 (ou sèpê); Ve 35, '86, 87-47; 

My 4; Ma 1, 3-35, 40, 46-53; B 2, ‘3, 4-80, 
33 (-é*) Ne 4-20, ‘23, 24-44, 51, 57, 65, 69; 
Vi '1, 2-13, 22-27, ‘32, '34, 35, '36, 87-47 | 

-& My 2 | -ë Ve 81. | *sépins : sèpè Na 101; 
D 25, 30, 58; H 46, 50, 53, 67; Ma 2, 306, 39, 
43. || b. “us”. “savuns : sav? Th 72; 

Na 116; Ph 15, 374. || e. '"-ÉNs'. *savéns, 
-é"s : savé Th 54, 78, 82; Ni 112; Na 59, 107, 
130; Ph 42, 54; Vi 18 | - Ch 48, 72; Ph 53. 

IL. "Gei *savés : savé Th 64; Ph 61-84; 

Vi 16. 
III. "ts", *saviés : savyè Ne 47, 60 

(yè), 63; Vi 47 (J.H.). 
IV. '-is, -18". tsavis : savi A 87 [?]5 

Ch 61; W '42; L 1-29, '32, 35-45, '50, 61, 66, 

"75, 85, 94-106, 114; Ve 1-26, 32, 34; My 1, 

8, 6; Ne 49, 76 5. | *sépis : sèpi L 1, 113. | 
+savis : savi Ph 86. 

V. a. "-wins 13. +savwins : savwè To 99. 

|| b. "-wÈT' 7 8. *savwéet' : savwèt Mo 64. 
VI. "-1oNs ̀. *savions : savyò Mo 1. 

= B. Ï. a. 'AN.N''. *savin.n' : savèn 
Na 1, 79, 84, 109, 112; D 38; H 88 (ou sépén). 

|| b. -ÉN.N'...". *savén.n' : savén Na 69 | 
-én Ch 33. 

IL a. “in”. *savin': savin To 24; A 12; 

S 6; Ch 16, '36; N12, '5, 6, 17, 19, '25, 26, 28, 

85; Na 80, 44, 49; W 1, 8, '8, 10, 13, 80, 35, 

'86, '39, 63, 66; H 1, 2, 37; L 35, 45, 87 | 

-in To 43 | -in A 1, 7; S 36; Th '2; Na 22. | 

*sépin': sépin H '39. || b. "-1N'". *savin': 
savin To 58; A 92, '18, ‘20, 28, 44, 50, '52, 

55 («savienes »)?, 60 («savinn' ») 5; Mo 9-28, 
44, '57, 58, 79; S 1, 10-31, 37; Ch 26-28, 63, 

'64; Th 5, 14 (ou -in), 25-46; Ni 1, 36, 39, 
45, 72, 80, ‘97, 98, 107; Na 6, 19, '20, 23; 

W 21, '82, '45, 59; H 8, 21 | -én Ni 33. | 

+sèpin' : sépin H 27, '28. || c. '-UN', -0N'...^ : 
savun Ni 90 | -én Ch 4; Ni 11, 61, 93 | -ón 

Mo 428 | -o"n Mo 41 | -èn Mo 87. || d. savwèn? 
To 48 | savunnè 19 N138 (nó — bi ‘nous savions 
bien”). 

= "ON SAVAIT : à savé Ni 20 || ë savé 
No 1 | -ó To 2 | - To 6 | -ó No 2 | -o To 39 | 
-ò To 7, 13, 27-87 | -0, No 8 | ë sàvu To 78 | 
«on saveot » To 1 | ë sav¿ó To 78 | Œ sava, 
To 94 | ë savwa To '71. 

1 Lacune : Ma 42. Autres q. consultées : 
378 (4, 12) «nous voulions sevrer notre che- 
vreau... », 1956 (4, 228) «quand nous étions 

jeunes, ... ». Cf. a. 
2 "Ans est attesté à Liège jusqu'au 18€ s. 

au moins : mos polins ‘nous pouvions’ 
Voyèdje di Tchaufontainne (1757), v. 24. 
Cf. Dourr., Conjug., p. 56-60; cet auteur 

affirme, p. 57, que les «formes en -ins se 

sont maintenues à Liège jusque vers le 
milieu de ce siècle », mais les ex. de Simonon 

sur lesquels il s'appuie concernent la 3 plur. 
3 On peut se demander si -n ne s'est pas 

substitué à un ancien -m. L'anc. picard con- 
naissait à la 1 plur. de l'ind. imp. une flexion 
-iemes, qui était courante dans notre Hainaut 
comme en France : GossEN, Petite gramm. 

de l'anc. pic., p. 114-6 et carte; le pic. mod. 
de France conserve une flexion en -m 
ALF 512, dép. du Pas-de-Calais et de la 
Somme. Une information en marge, q. 1956, 
donne aussi avím 'avions' à To 1. Les chartes 
liégeoises contiennent des attestations de 

EIC IA E PXG: 1549 i: 



-lemes : WILMOTTE, Etudes de philol. wall., 
1932, p. 69; mais il s'agit peut-être de picar- 
dismes. — On peut aussi se demander si -n 
n'appartient pas originellement à la 3 plur. 
(-Ebant), où il aurait persisté comme à 
l'ind. prés. 3 plur. dans le namur. +-nut. 

* La forme -ó, qui est étonnante, n'est pas 
constante dans les quatre pts : cf. «. 

5 Pour ce pt, où -i est inattendu, on a 

relevé des f. en -in(t) : cf. a. 
6 Les formes savi de Ne n'ont prob! pas 

la méme histoire que les autres; elles ne peu- 
vent être séparées de savyè III : ci. t. 1, c. 8 
BIEN. j 

7 Forme isolée, mais sûre : ef, vli ‘voulions’, 
sti ‘étions’; de même, au condit., vò véri 
‘vous viendriez'. Cf. œ. 

8 Le w de ces formes doit être dû à lana- 
logie du sing. qui est en “-wè...” aux deux 
points en question : cf. c. 108-9. GOSSEN, 
Petile gramm., p. 116, n. 1, explique par la 
méme analogie une ancienne forme seroinmes 
(1488). La forme savwét de Mo 64 est d'un 
type fréquent dans la Picardie francaise, dép. 
du Nord et du Pas-de-Calais : ALF 512. Le 
-t s'explique par l'influence de la 3 plur. : 
GOSSEN, o. c., p. 116. La forme en -ón de Mo 
42 est confirmée par RUELLE, p. XXXVI sv. 

? La graphie «-ienes » équivaut à -in 
ef. a, vòlin A 55, étin A 60. 

10 La finale -unné Ni 38 coexiste avec -un 
(nó dzun ‘nous disons"); elle est confirmée par 
stunnè ‘étions’ (cf. a) et par le condit. vétriinnè 
'voudrions' noté q. 378 «nous voulions... ». 
Elle résulte d'une infl. de la 3 plur. : cf. ci- 
dessous c. 112 DEVAIENT (dvunné Ni 38) et 
ci-dessus e. 104 vALENT (valnè Ni 36-45). 

a. Var., add. et compléments (on néglige 
les var. relatives au type ‘on savait" et on 
ne porte sur la carte que certaines données 
importantes) d’après q. 1945 savions, 378 
VOULIONS, 1956 ÉTIONS, et aussi q. 600 «que 
disions-nous ? > (cf. B) : 

To 48 savi,n vólin étin; 48 savwèn vòlwè 
ètwèn; 71 ètwin; '82 et '91 ètwin | A 1 savin 
vólin ètin dizin; 2 savin vòli,n astin dizi,n; 
‘10 vòlin; ‘18 vòlin; 87 vòlin astin dizint; 
'52 savin dizin; 55 vòlin (é)tin dizin; 60 ¿tin | 
Mo 9 savin volin stin dein; 20 savin vòlyò 

tn dizyò; 28 savin vòlin stin dein: 37 savèn, 
vòlwèn, twét ou twèn, diswén; 64 savwèt vòlwèt 
twèt | S 36 savin vòlin astin | Ch 4 savèn 
vòlin stěn din; 16 savin vòlin astin; 43 savé" 
vulun sté"; '54 vlén dgi | Th '2 savin vólin 
astin; 54 savé vòlë/Œ sté deë/Œ; 62 savè vòlè 
sté"; 72 savè vòlè stě | Ni '9 vòlin; 20 vòlin; 
38 nò stunnè gan (jeunes), nò dzun; 90 savun, 
vòlun, astun, nó dzin; ‘102 vlin | Na 44-49 
savin dën èstin; 107 savé vlén estén; 116 savë 
vlè èsté | Ph 15 save vlé astè; 37 id. ; 69 savé, 
vli, èsté, dji ou djé; 86 savi vli sti dji | D 7 
savé vlè(n) esté; 88 savén, vlèn sipani ou vlè 
spani, èstèn; 101 savè, vlè, asté, nò djèn | 
W 21 savin vòlin. èstin; ‘42 savi vòlin èsti; 
'52 vòlin; '56 vòli; 59 savin vólén estén; 63 
savin vólin èstin | H ‘20 vòlin; 26 vólin ; ' 42 
id. | L 85 savi vólin èsti | Ve 31 savè vole" 
èstè | Ma 42 vlé èstè | B 80 savé vlè* ast | 
Ne 47 savyè vljyè astye; '50 asté. 

Beaucoup de var. concernent des détails 
de longueur ou de timbre; certaines sont im- 
portantes : les types en -w- et en + du Hn 
occ. (A. V) et celui en -yó (4. VI) sont attestés 
plus largement (noter dizint A 37); le -i bref 
de Ph 86 (4. IV) se retrouve à Ph 69. En 
divers pts, les f. en -n coexistent avec d'autres. 
A Ph 69, -é coexiste avec -é, ce qui parait 
indiquer que celui-ci n'est qu'une var. de 
celui-là, comme le suggére d'ailleurs aussi la 
position de l'aire -é. Les var. -é et -é se côtoient 
aussi dans la zone étudiée par Brun. (Enq., 
n? 1422...). 

B. FORME INTERROGATIVE : q. 600 
(4, 28) «que disions-nous ?... ». Sauf dans les 
points où l'on traduit par "qu'est-ce que n. 
disions ? ", on a normal! "disions + n°; mais, 
dans toute la zone oü l'ind. imp. 1 plur. est 
en -n (types B ci-dessus), on n'ajoute pas un 
second n représentant le pronom sujet : W 
ki thin (comme savin 'savions”), S kè dein 
(comme savin), ete. On pourrait supposer que 
-n de la forme non interrogative est un 
ancien «n(ous) > agglutiné; mais l'hypothèse 
est invraisemblable. Noter Ni 1 kè dión, 112 
kwè džin (cf. savé...); Na 107 kè djén (cf. savé 
vlén... : a); D 101 ki díén nò (cf. savè...); H 8 
ki thin (cf. savin...); L 85 ki thin (cf. savi ou 
A ...). 
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111. (VOUS) VENIEZ. Ind. imp., 2 plur. 

Q. G. 1945 (Q. P. 4, 218) «nous savions bien que vous veniez »!, 

+ ALF 1865 (veniez). BRUN., Eng. n° 1645 
(veniez). Cf. e. 110. 

+ Au fr. -iez (< -e batis) correspondent 
normal! +-iz (Giel, Teteg, *-ièz (A. I-II); dans 
Po., cependant, particult à Mo 1, où la 1 plur. 
est en ^-ions, ^-iéz est p.-ê. emprunté du fr. 
Les autres types révèlent des analogies 
diverses : ^-wez, *-wèz doit être influencé par 
le sing. (cf. e. 110, n. 8); +-ez et les formes 
nasalisées, *-énz, *-inz sont influencées par les1 
et 3 plur. (cf. c. 110 et 112); les formes en -t 
sont influencées par la 3 plur. (cf. c. 110, 
A. V. b, et c. 112). 

La comparaison avec la c. 110 savrons (fon- 
dée sur la méme q. 1945) montre que la 
flexion de la 1 plur. ne différe pas partout de 
celle de la 2 plur. Elle s'en écarte dans la plus 
grande partie du territoire, c.-à-d. dans toute 
la zone n.-o. où la 1 plur. est en -n (c. 110 : 
zone hachurée) et dans presque toute la 
grande zone méridionale où elle est en -2, -é... ; 
les deux pers. ont la méme flexion dans les 
parties du domaine liég. où la 1 plur. est en 
-i, ainsi que dans le s. de Ph et dans le s. 
du Lx où elle est en -ë, -é, -é, -yè, -i. Les zones 
où il y a identité des flexions sont hachurées 
sur la carte. Pour celle-ci, on emploie les 
mêmes signes que pour la e. 110, sans se 
préoccuper de l'origine des flexions. 

Aprés vous, qui se termine génért par une 
voy., VENIEZ perd régulièrement la voy. de 
son radical; pour celle-ci, cf. c. 80, a. 

= A. L “fz”. *v'niz : vni To 6, 43, 58; 
A 1-12, '18, '20, 28-50, '52, 55 («v'nie >), 
60; Mo 9, 20, 44, 58, 79; S 6, 29-86; Ch 16-72; 
Th '2, 14, 25-54; Ni 72, 85, 90, 112; Na 1, 
80-185; Ph 6-54; Ar 1; D 7-25, 34-40, 58-101, 
120-186; W 3; H 1, '28, '39, 46, 67-69; L 7, 
19, 29, '32, 48, '50, 66, 85; Ve 1, 26, 31, 35-39, 
41-47; My 1, 8, 4; Ma 1, 4, 12, 19, 35, 40, 43, 
46, '48, 51, 53; B 2, 8, 4-9, 15-30; Ne 4-20, 
'28, 24-43, 44 (vèni), 49-57, 69, 76 (vèni); 
Vi 2-6 (vin?) | on?" Th 5? | uni To 27; Mo 23; S 
1, 19; Th 62 (-i,?); Ni 20 (-i,? Ardevoor), 107; 

Na 6, 19, 22, 23; Ve 84. | *m'niz : mni 
S 87; D 30, 46, 58; W '8, 10-35, ^36, '39, '42, 
66; H 2, 21, 87, 46-53; L 1, 4, 14, 85, 39, 
45-66, 87, 94, 106-114; Ve 38, 40; My 1, 2, 6; 
Ma 2, 3, 9, 20-29, 36, 39; B 12 | -ï W 1; H 38. 
| *f'niz : fni L 101; Ve 6, 8. | dali vni 'alliez 
venir” Mo 17; Th 24. || "-0z^3. *v'nüz : 
vnü To 78. || '-1z^. *v'niz : vni S 10, 13; 
Ch 4; Th '32, 64-82; Ni 1, 2, ‘5, 6, 17, 19, 
26-61, 80, 98; Na '20; Ve 24% Vi '82. | 
*m'niz : mni Ni 11; W '82, 59, 63; H 8, 27. 

II. "-IEZ, ës," tv'niez... «vniez » 
To 1 | vié To 13 | -é To 24. | *v'niez : onyè 
Mo 1; Ne 47, 68 | vn;yè Ne 60. || arivt, To 78. 

III. "-wez, -WÈZ”'. *v'nwéz, -wez : vnwé 
Mo 64 | -wé Mo 37 | -wé To '71 | -wé, To 99 | 
vn wé To 48. 

= B. L '-EZ". tv'nez" : oné, -é Ph 61, 
79, 81; Ar 2; D 110, 113; Vi 16 (viné). 

II. '-ÉNZ, -INZ...". *v'nénz : oné Ph 84; 5 
viné Vi 18. || *v'ninz : vné* B 33 | vènë Vi '1, 
35, '86, 88-47 |-èy Vi 27 | vinë Vi 8, 18 | 
-èy Vi 22 | vunë, Vi 25. 

III. fnip Ve 32 5. 
IV. a. “ir” : venit Mo 44 (ou vni), ‘57 | 

vuz alité unir To 2. || b. “ÉT” : mnét? 
Mo 41 $, 

' Lacunes nombreuses : No 1-3; To 7, 28, 
94; Mo 42; Ni 93; Ph 69, 86; L 2, 116; Ma 42; 
B 11; Ne 65; Vi 87, — à l'o., on traduit par 
le sing., ailleurs par le conditionnel. Autres 
q. consultées : 1965 (4, 288) «vous avez 
oublié que vous deviez nous faire signe quand 
vous seriez en haut > et 600 (4, 28) «...; que 
disiez-vous ? ... ». Cf. n. 8 et a. 

2 Variantes ou notations approximatives 
de -i : cf. Th 5 et 62 doi, dzī; Ni 20 (Ardevoor) 
fal ‘deviez’ (littt ‘falliez’). 

3 Forme assurée : cf. dog, dizü; altération 
de -i. 

* A Ve 24, il s'agit de 1 abrégé en position 
finale : cf. dvi et ku thi f. 

5 Comme à la 1 plur. (c. 110, «, in fine), -é 
doit étre un -é dénasalisé. A Ph 84, on a 
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vné, mais djé 'disiez'. BRUN., Enq., n° 1645, 
relève des f. en -é dans la méme région. 
SA Ve 32, on a -in à la finale et devant 

voy.; ef. dvi, thi. Même phénomène à la 3 plur., 
au méme pf et aussi à Ve 34. Dans les deux 
pts, il y a unification des flexions aux trois 
pers. du plur. de lind. imp.". 

7 Le é est étonnant, mais authentique : 
cf. dvét et dizè(t). Cf. RUELLE, p. XXXVI sv. : 
la 2 plur. de l'ind. prés. est en -tez (= e bref 
et trés fermé), tandis que celle de l'ind. imp. 
est en *-ez (= e long et fermé); sans doute 
est-ce la différence de fermeture qui explique 
la notation dizè(t). 

8 Var. et cortiblémenlé d’après 1965 
(deviez) et 600 (disiez) : No 1 dot, dit, 2 
disyé | To 1 «vniez », dut, dizié; 2 dizit,; 
24 vié, doi, diti; 87 «d'viez » 89 «dijiez »; 
48 vni, diziy, 48 vn é, dwè, dizé, | A 2 vni, 

dot; '10 et '13 dizi; 55 «v'nie », «d'vie », dizi | 
Mo 64 vnwe, dvé [?], dizyé | S 10 vni, dvi, dizi | 
Ni 1 dizi; '25 < d'viz», dëi: 98 doi; '97 doi | 
Ph 69 dvé, dji; 86 dvi, dëi | D '9 dji; "129 

doi | W '56 thi; 68 mni, dvi, thi | L 2 dvi; 

116 dvi, thi | Ma 42 dvi, thi; '50 dot, dji | 

B 11 et '14 ti ‘disiez’ | Ne '22 dit; 49 vni, 

duzyé; 65 doi, dizi | Vi '84 < dévint », < dijint »; 

37 duvi; dici. On a négligé les var. déjà signa- 
lées dans les notes précédentes, ainsi que 
celles qui concernaient la longueur de -i dans 
DISIEZ, forme interrogative (cf. ci-dessous). 
Certaines des formes ci-dessus sont portées 
sur la c. pour combler des lacunes. 

«. FORME INTERROGATIVE : q. 600 (4, 
28) «...; que disiez-vous?... ». En général, méme 
flexion ou méme type de flexion que dans 
vENIEZ. Dans le type "qu'est-ce que vous 
disiez ? ̀ , qui est surtout employé a l'o. et au 
s., le mot ne peut être influencé par l'interro- 
gation. Dans “quoi disiez ?" (Hn et Br), l'a 
final est souvent long là où il était bref dans 
VENIEZ et DISIEZ. De méme thi f “disiez-vous” 
a presque toujours un i long dans les points 
de W et H oü l'on avait mni 'veniez'. Dans 
Vi, en position finale, - devient -èn. 

112. (ILS) DEVAIENT. Ind. imp., 3 plur. 

Q. G. 1498 (Q. P. 1, 194) «ils devaient pourtant venir aujourd'hui ». 

+ ALF 401 (devaient). BRUN., Eng., n° 472 
(devaient); Et., p. 285-8. DourRr. Conjug., 
p. 56-60; Mél. w., p. 47-9. Gricn., BSW 
50, p. 472-8. Bastin, ib. 51, p. 356. 

* Dans la plus grande partie du territoire, 
la 3 plur. de l'ind. imp. a la méme flexion que 
la 1 plur. +. Seules font exception : 1? (types C) 
la zone picarde, où règnent +-in'nè, *-én'té 

(-té), +-otté... : ces types combinent le 
de la 1 plur. et le +-ot... du sing. avec "né, 
-tè..., qu'on a à lind. prés. 3 plur. (c. 104); 
— 2° (type D) au n. de Liège (L 2-14...), 
une petite zone *-$vét (== +-îve, flexion géné- 

ralisée au sing., c. 108 + -ét de l'ind. prés. 

3 plur.)  — 8? une autre petite zone à l'e. 
de Malmedy (My 3, 6; pts classés sous B. I.a), 
où la 1 plur. est en *-fs et la 3 plur. en +-in'. 
Cf c. 110, notamment pour l'explication des 
types communs. 

Pour la région oü les trois pers. ont la 

tin 

même flexion et celle où elles ont chacune 

une flexion particulière, cf. y et 3. 

= A. T. a. Tri, td'vint... : doë Ch ‘64; 

Th 24, 58-62, 64 (-2”,), 73 (-è"); Na 101, 127, 
129, 135; Ph 6, 16, 37, 45; Ar 1, 2; D 7-136; 

H '45, 46-69, '74; L 116; Ve 85, ‘36, 37-47 ; 

My 4; Ma 1-53; B 2-24, 28-33; Ne 4-44, 51, 

57, 65, 69; Vi 2-18, 18, 25, '82, 43, 47 | 

-è Ve 81. | +duvlint... : duvlè My 2 | 
di- B 27. | *douvint : duvé Vi '1, 22, 27, '34, 

85, '36, 37, 38, 46. || b. "-unT`. *d'vunt : 

dvě Th 72; Na 116; Ph 15. || c. '-ÉNT”. 
+d'vé"t : dvé" Ch 72; Na 130; Ph 42, 53, 54. 

IH. '-r&ET^. *d(u)viét : duyè Ne 47, 63 | 
duvyè Ne 60. 

III. “ir”. *d'vit : do, Ch 61; Ph 86; 
W '429; L 1, 19, 29, ‘82, 39-66, '71, '75, 85, 

94-114; Ve 1-26, 32, 84; My 1 (ou duvli); 

Ne 76. 

IV. "-ÉT ̀. *d'vét : dvé, -é Ph 61, 79-84; 

Ne 49; Vi 16 | doë 3 Th 82 | -é 3 Ph 69. 
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V. a. "-wisr'. *d'vwint : duwé To ‘71, 

99, | b. "-w£&r" : *dwét : dwè Mo 37 1. 
VI. Tor" *d'viont : dvyó Mo 1. 
= B. La. "-1N.N' 7. td'vin.n' : dvèn Na 1, 

44, 79-99, 109, 112; D 38 (ou -2); H 38 
(Gives) || b. '-uN.N' ̂". *d'vun.n' : do@m 
Na 116 (ou -&). || e. '-ÉN.N'". *d'vén.n'...: 
dvén Na 69, 107 | -én Ch 38. 

IL. a. '-iN'^. *d'vin' : doin Ni '14, 17-20, 

'25, 26, 28, '62, '66; Na 30, 49, 59; W 1, '2 

(dévin), 8, '8, 10-85, ‘86, '39, 59-66; H 2, 

87, 38, ‘89; L 35, 45, '57, 87 | -ín Ni '10, 

85; Na 22; H 1, 38 | *d'vlin' : dvlin My 3 | 
dévlin My 6. || b. “an”... *d'vin'... : dvin 
Ch 27, 28, '86, 63, '64; Ni 1, 2, '5, 39 (-in), 

45, 80, '97, 98, 107 (dévèn), 112; Na 6, 19, 
'20, 23; H 8:27, '28 | -en Ni '24, '74. || 
c. TUNG... *d'vun'... : doun Ch 48; Th 46: 

Ni 90 | -ùn Ch 4 | -æn Ni 61, 93 (deven) | 
-&n Ni 11. | d. "-wEN'". *d'vweén' : duwèn 
To 48. 

= C. L. a. "-1IN/NÈT”. td'vin'nèt : dvinnè 
Ch 16 (ou -intó) Ni 86 (-i-) || b. dvènnè 
Ni 38. 

IL a. Tab, -iN'mTÉ..^. +d'vin'te... 
dvintè Mo 9, 17, 23, 44 (-e), 58, 79 (-e; S 1 
GA 10, 19 (-;), 31 (id.), 37 (id.); Ch 16 (ou 
-innè), 26 (-;; Th '2 (id.), 5; Ni 72 | -inté 
A 60. | *d'vin'té : dvintè, -æ To 58; A 1, '20, 
44, 50 (-d), '52, 55; Mo 20 (-int,); Th 25, 
29, 43. | *d'vin'té : dvintè S 29, 36 (-intè ou 
int). | doint& A 37 | dvènte Ni 88 | dounte 
Th 14. || b. « dvouente » To 48. 

III. a. '-oT'...".*d'vot'... : dvót To 89. | 
dvó"t Mo 42. || b. "-orté...?. *d'votté : dvòttœ 
No 1,74; To 2-6 (- ,), 7 (-0-), 18, 27 ( «d'vottent»), 
28 (-,), 87 («d'vóttent »). | dvòtté Mo 41. | 
dvaitt; S 6 | duûtt, A 12 | -u- To 94 | -&,- A 2. || 
e. '-worré^. *d'vwotté : dvwòttè A 28. | 
dv witté A '18. | dwéte Mo 644. || d. "-oré...” : 
dvót, No 8 | dvot& No 2 | dvd te To 24 |dv,otæ 
To 78. 

= D. “-ivèr”. +d'vivet : dvivè L 2-14 5. 

1 On admet communément que la flexion 
de là 1 plur. s'est étendue à la 3 plur. : 
Dourr., Conjug. p. 57, et DourTr.-HAUST, 

Mél. w., p. 49; BRuN., Et., p. 286. A Liège, 

la 8 plur. était encore en +-int au 18° s; 
elle a été ensuite en +-in' (fin du 18? s., début 

du 19€ : Simonon), et elle est maintenant 

en +-4t; cf. Mél. w., p. 49 : «A Liège, la 

flexion -ins, -ê, transmise analog! à la 3€ pers., 
a passé par l'étape in pour arriver à ?. 1% 

de la seconde a dû aider à la transformation ». 
Il ne s'agit pas d'une évolution phonétique, 
mais d'une substitution de flexions par ana- 

logie. A Malmedy, où règne maintenant +-it, 

tint existait encore au 19% s. : BASTIN, 

BSW 51, p. 356. 
2 L'aire de t-ivèt s'étend plus au sud, jus- 

qu'à Argenteau L 29, Milmort L '40, Vottem 

L '50 et Herstal L '51 (cf. < èstivè ‘étaient’ 

L '50 et B ki thivèt à ‘que disaient-ils' L 29). 

Elle atteignait naguére Ans L '64 et Mon- 
tegnée L 61: commun. É Legros. Elle s'étend 

aussi plus à l'ouest : WARNANT, p. 26, n? 30, 

la signale à Othée L '21, Xhendremael L '22, 

Juprelle L '23, Villers-Saint-Siméon L '24, 

Fexhe-Slins L '25, Lantin L '26, Voroux-lez- 

Liers L 88. On a en outre un type *-évét à 

L 48 : cf. B, in fine. 
3 Notations approximatives : pour CLA- 

QUAIENT, ÉTAIENT..., on a Th 82 klaké, éste”... 

et Ph 69 klaké, èsté ou èsté... Voy. a. 
4 Le dw- initial doit être une réduction de 

dvw-. 
5 Lacunes : To 1, 78; A 7; S 13; Ni 6; 

Ph 38. Cf. «, formes de ÉTAIENT. 

a. AUTRES VERBES : q. 720 (2, 45) 
«... mes dents claquaient », 58 (4, 4) « vous 

auriez dû voir comme les arbres en étaient 
chargés > et 69 (1, 8) «des pommes, j'en 

mangerais bien, si elles étaient mûres », 369 
(5, 52) «mes parents avaient une brebis... », 

1978 (4, 286) «s'ils le voyaient, ils ne le croi- 

raient pas », 1851 (4, 202) «s'ils le pouvaient, 
ils le feraient ». Aprés «si », l'ind. imp. est 

souvent remplacé par le condit. ou, au nord- 
est, par le subj. imp. 

Les q. 58 et 69, qui donnent ÉTAIENT, 

fournissent des var. et des compléments 
utiles : No 1 étápte, étánte; 2 dät: 3 étòt, 

-ótt& | To 1 ét,òtté; 24 ètòt; 27 étót; 37 < étotté »; 

48 ètu,nt,; 48 ètwènt; '57 ètwè; 78 éta (J.H.); 

78 dat: 94 étut | A 1 ètinté ou étwatté (L. 

Hotton); 7 astüté, -utté; "10 ètü,t, etu,ttè; 

12 ètat (J.H.), ètüt;, ètüttæ; 13 «ètuw,tte »; 

EE 
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'57 étwinté | Mo '5 stinntè; 87 twét; 44 stin(t); 
58 astin; 64 twét | S 6 astsitè, -Gntè; 18 astint, | 
Ch 4 astin, stintè; '10 astun; 27 astin, astinné; 
'54 èsté'n | Th 14 astintd, asté; 48 èstin; 
46 astin; '51 stë; 64 sté, èstéz; 78 sté, éste, | 
Ni 6 èstin; 38 èstintè; 38 èstinnè; 61 estén; 
74 stin | Na 44 èstin, -èn; 99 èstè; 109 èstèn, -ë; 
'120 èstè; 127 éste, -èn; 180 asté | Ph '11 este; 
18 astē; ‘21 asi, è-; 88 astē: 87 astè; '40 
ésté; 'AT èstè; 58 asté; 69 èsté, -6; 81 ésté, èsté" | 
D 7 éste, -én; '12 èstèn; ‘16 esté; 40 èstèn,èstè 
(plus fréquent) | W "op èsti; '78 èstin, -i | 
H ‘20 èstin, An: ‘26 èstin; ‘42 èstin | L '8 
èstivè; '16 èsti; 35 èsti; '50 èsti, èstivè; '75 èsti; 
87 èsti, -in | Ve 81 èstè" | My 1 èsti (èstè arch.) 
| Ne 49-50 asti; ‘75 astyé | Vi '21 été. 
En divers pts du Hainaut et de Ne, on 

relève des formes qui se rattachent au type 
latin primitif ë ra m, par l'intermédiaire du 
sing. (cf. c. 109, a). Ces formes sont de plu- 
sieurs types : *érint : # Ne 31, 32, 44. | 
téryint : éryè Ne 47 (Molinfain). | *érít : 
éri Ne 76. || “in 'té... : intè Mo '57 (< innté >), 
S 29 | ï- Mo 23 | intè S ‘28, 36, 87; Th '2 | 
inte Th 14. || tin'tè : inte Ch 16, 26, 
27 (arch.). | +én't(é): ént(é) Mo 79. || *étté : étté 
Mo 41. | *ét' : ét Mo '29, 42, 44 (ou étt). La 
forme été de Mo 64 est probt un gallicisme. 
La q. 720 <... mes dents CLAQUAIENT > 

offre de nombreuses var. parce que le verbe 
est en fin de phrase. Dans l'o., on a souvent 
des types *-ot, *-in't..., sans -ê ou -è final,ce 
qui parait confirmer le caractére atone de 
cette voy. : No 1 klacó't; 8 -òt | To 6 klaco 
[sie]; 13 klakòt; 27 et 87 klatòtt (J.H.) | A 1 
klakint; 2 klaktift; 7 -üt; 87-50, '52 klakint | 
Mo 9 klakint; 20 -int; 28 -int; 44 sklakin(tè); 
'57 «claquinnt »; 58 klikòtint; 79 klakint; 
| S 6 klaktit; 10 -int; 19 -int; 31 klakint(é) | 
Th 29 klakin; 48 klikótin; de méme Ni 38 
klapun, au lieu de -unnè. A Ve 32-34 (mà dé) 
kakin, au lieu de -i; à Ve 24 kaki, au l. de -i. 
Dans Vi, on a normalt -èn à la finale au lieu 
de -é. Autres var. et compl. : To 1 klaké,t; 
48 klacw,nté; 48 klakwè; 73 kladò,, | A '10 
klacü të | Mo 1 klakyót(é) | S 18 klaki'ntè | 
Ch 4 klakin; 27 klakinné; 48 klaké; '54 klakén 
| Th 14 klakint,; 25 id. '82 «claquinnté »; 
64 klaki,; 78 Au 82 -é | Ni 6-9 klakin; 11 
klaécén; 33 klikòtènt (èt fra ‘de froid’); 61 

klak&n; 98 -in; ‘102 krakin; 107 klakin | 
Na 44 klakin; 49 -én ou -in; 69 -én | Ph 33 
klaké; 69 -é 84 -é"; 86 -i | H '42 -in; 68 -¿ | 
L '16 klaki(vè); 85 -in | Ne 49 -i. 

La q. 1978 «s'ils le VOYAIENT, ... » (lac. 
nombreuses : traduc. par condit. prés. et subj. 
imp.) fournit encore, par rapport à DEVAIENT, 
les var. et compl. suivants : A '20 véywótte | 
Ch 16 viyin | Th 14 vwayint; 46 vóyin; 64 
wèyé; 73 -é 82 -é | Na 109 vèyè(n); 127 vèyè | 
Ph 33 vèyè; 87 -@; 42 -é 54 wéyé | Ne 47 
véyé^; 49 vèyi; 

La q. 369 «... AVAIENT une brebis... » offre 
un cas spécial : le verbe est suivi d'une voy. 
(une). La flexion doit génért être traitée 
comme en fin de phrase; il en est ainsi dans 
Vi et à Ve 32, 34 (avin òn...); mais il est sou- 
vent impossible de déterminer, à l'o., si la 
voy. qui précède n de UNE appartient à ce 
mot ou à AVAIENT. 

B. FORME INTERROGATIVE : q. 600 
(4, 28) « ...; que disaient-ils ? ». La reviviscence 
du -t final primitif du latin -eban t (cf. fr. 
ils viennent = il vyén et viennent-ils ? = 
vyènt il) se manifeste dans toute la zone où 
Pon a les flexions +-int, +-ént, +-ièt, *-ít, et 

méme ^-in.m', t-in'... (A-B): ki dëe i, ki 
that i, ki thivèt d... et ki djént à, ki thint i... 
Noter My 3 kè thin z i et 6 ké..., avec un z de 
liaison qu'on a aussi au sing. (kë thév z à, etc. : 
BasriN, BSW 51, 388-9). A l'ouest, dans l'aire 
des flexions en -tè, -të et -nè, la situation est 

moins claire : dans le cas où l’on recourt a 
"est-ce que”, DISAIENT vient en fin de phrase 
et perd volontiers -é et -é (cf. a, q. 720 cLA- 
QUAIENT); il perd parfois aussi un -t ou un 
-n : No 1 kò kidizòt (cf. dvòttè); Mo 17 kò s 
k i dizin (dvintè); Ni 33 kw s k à dzèn (dvènte), 
36 kès k i díén (dvinnè), 38... dzwn (dvinnè); 
— quand on traduit littéralement, la voy. -è 
ou -é de la flexion est normal! supplantée par 
i ‘ils’ : Mo 41 kè dizòtt i ...; parfois, cependant, 

on observe l'addition de -t i comme à l'est : 
S 10 kó dizintèt i (ou kó s k i dizint), 31 ke 
dzintét i; parfois aussi, «ils > fait défaut : 
Mo 42 kè dizòt (ou k è s k à dizót), 44 kè 
dizintè. 

La q. 600 fournit aussi quelques var. pré- 
cieuses pour le type même de la flexion : 
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To 78 kò k à dizò; Mo 87 dizwét; Ch 48 kwè s 
k i dié ou kwè dzént ü Ni 112 kwè dXét i; 
L 29 ki thivèt i; L 48 ki thit i ou ki thévèt i 
(ce type ^-évét manquait au tableau; autres 
ex. : i dèkévè ‘ils disaient’, 4 févè ‘ils fais- 
saient’); L 114 thit i ou thét à; Ne 47 k è s k iï 
dgé (cf. dvyè). 

y. Points ou les trois flexions de l'ind. 
imp. plur. sont IDENTIQUES (sauf que celle 
de la 3 plur. s'allonge d'un -t devant i 'ils'à 
la forme interrogative), d’après les e. 110- 
112 et q. 600 «que disions-nous ? que disiez- 
vous? que disaient-ils? » : 

-é B 88; Vi '1, 8, 13, 18 (-è 2 et 3 plur., -é 
1 plur.), '21, 22-35, '36, 38-47. || -yé Ne 47, 
60, 63. || -i Ch '54, 61; Ph 86 (-i, -1, -1); W '42, 
"56; L 1, 19, 29, '32, 43, 45 (aussi -în à 3 plur.), 
61, 66, 85, 94, 101-114; Ve 1-26, 32, 34; My 1; 

Ne 76. || -é Ph 61, 69 (mais -é ou -i à la 
2 plur.), 79, 81, 84; Vi 16. 

On constate done que les trois pers. ont 
la méme flexion dans trois zones distinctes : 
1) dans la plus grande partie de Lg et le n. 
de Ve, ainsi qu'à My 1; 2) dans le s. de Ph; 
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8) dans le s. de Lx. Ces zones sont hachurées 
sur la carte. 

-è, -yè, -é et aussi le i de Ne 76 (p.-ê. aussi 
celui de Ph 86 ?) semblent étre originellt des 
flexions dela 1 plur. ; les autres -i proviennent 
de la 2 plur. 

$. Points où l'on a trois flexions DIFFÉ- 
RENTES, c.-a-d. une flexion différente pour 
chaque personne, d'aprés les mémes c. et la 
méme q. : To 27, 43, 48, 58; A 1-60...; Mo 9- 
23, 41-58, 79; S 1-37; Ch 16, 26: Th '2, 5, 14, 
25, 29, 48; N1 33, 36, 72. 

Cette zone, qui est aussi hachurée sur la c., 
coïncide presque exactement avec celle où là 
8 plur. est en -nnà, -ntè, -nté, -ot'... (types C 
ci-dessus). Noter que la comparaison des trois 
pers. est impossible à l'extréme ouest, où 
NOUS... est rendu régulièrement par “on...” 
et ou vous... l'est parfois par "tu...". Dans 
le Borinage, on a t-on, *-ez, *-ót, d’après 
RUELLE, p. xxxvi sv. de cet état témoi- 

gnent assez bien les formes relevées à Mo 41- 
42 sur nos c. 110-112. 

113. (.J') AURAIS. Condit. présent, 1 sing. 

Q. G. 776 (Q. P. 4, 40) «si j'étais riche, j'aurais un beau château ». 

+ ALF 98 (tu aurais). BRUN., Enq., n? 89. 
Mar., BSW 40, p. 76-8. GRIGN., ib. 50, 
p. 472. Cf. c. 109 (3°) ÉTAIS. 

+ Le condit. a les mêmes flexions que 
l'imparfait de Avoir (ou de ÊTRE : cf. c. 109, 
B); mais il faut noter que les flexions de cet 
imparfait ne remontent pas toujours à 
-ë bam comme en fr. Dans une partie de 
la zone nord-est oà - a b a m s'est généralisé 
au sing., plus précisément dans la zone Ni- 
Na-D-Ma.., on relève des types +dréve, 
*óréve, -eúve..., qui sont en - a ba m (4). 
La q. 776, d’après laquelle a déjà été établie 

la c. 109 (J'JÉTAIS, permet de comparer lim- 
parf. et le condit. à la 1 sing. Les flexions des 
deux temps coincident partout, sauf en 
35 points : dans Br et Nm, on a des discor- 
dances comme D '45 èstéf ór@ ou encore 
Na 99 ésto ræ, qui ne sont p.-ê. qu'appa- 

rentes; dans cette zone, on a souvent à l'imp. 
des doubles et des triples formes et il doit 
en étre de méme au condit. (voy. d'ailleurs 
œ); — dans le s. de Ma, on a èstéf et drè..., 
mais là le condit. ne doit jamais être en -éf; 
— enfin, dans une petite zone comprenant 
B 28-83 et Ne 26, 33, 39, '48, on a -ri, alors 
que l'imp. est en -é !. 

=A. abam”. a. '-Évg?". *aréve 
aréf Ni '5. | *áréve : aréf Ch 33; Ni 107; 
Na 44, 107. | +táréve : aréf Ma 42. | *óréve : 
óréf Ch 33; Na 109. || b. “-EGvE”. *áreüve : 
áréf Na 19, 28, 59, '64, 69. | *óreüve : óróf 
Na 1, 49, 79, 84; D '9, 25, 78. 

= B. '-ébam'. L a."- EÔ". tareû: aré, 

- Ni 102; W 3; Ve 32, 34, 37, 39; My 4 | 

-& Ni 28; My 3, 6. | *àreü : aré, -Æ Ch 61; 
Ni 17 (4-), 85; Na ‘20, 30; D ‘63; L 61, 85, 

87; Ve 81, 35-47; My 1, 2; Ma 20, '21, '28, 
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51; B 2, 8, 6, 9-12, ‘14, 15, 17. | târeû : 

áré, -æ Ni 19, 20; D 64; W 1, '8, '9, 10-30, 
'82, '89, '49, '52, '56, 66; H 68; L 4, 35, 45, 

106, 113, 116; Ma 4-19, '22, 24, 29 | dré 

Ni 28 | ó- W 59; H 67; L 1, 2, 7, 14, '16, 29, 
39, 94; Ve 1, 24, 26. | *óreü : dra, -æ Ch 68, 
'64, 72; Th 24, 58, ‘68, '67; Ph 6, '11, 45, 69; 

D ‘99; L 19, 114 Ve 8 | -æ Th '51, 62, 64 (0-); 

Ph 15 | òré Th 29, 48, 46 (0r&,); L '32, 43, 
66, 101; Ve 6. || b. To -u7. tara... : dra 

H 21; B 4, 5, 7 | -u H 27, '28 | dra D 84*; 

W 35, ‘86; H 38, '39, '42, 46, 49, 53; Ma 2, 

3 |- H 1, 2, 50 | -u W 63; H 20, 37 | -órú 
H 69 | -éju H 8. || c. Eu”. *areu : ar? 
Ni 90. | *áreu : ár& Ch 28, 43; Na '64; Ma 53; 

B 21 (Roumont) | "ären : òrœ Ma '32 | 
à- Ma 40. | *óreu : ór& Th 54 (5-), 72, 73, 
82; Na '64, 79-101, 112-129, 135; Ph 16-42, 

54-79, 81 (-æ), 84, 86; Ar 2; D '5, 7-25,86, 
40, ‘45, 46, 58, 72, 81, 110, 120. 

II. a. "-È7. *áré : arè Ch '36, '54; Ni 112. | 
+ârè : arè Ma '50. | tòrè : érè Na 130; Ph 53; 
Ar 1; D 38, 68, 84-96, '108, '109, 113; Ma 1, 

35, 36, 43, 46; Ne 16 | 8- Ma 38, 39. || b. “-É?. 
taré : aré Ne '1, 47, 49, 63. 

III. a. "-07. taro: aro No 3; To 18; Mo 79 3; 

Ni '25, '97, 98; Na 22; Ne '59, 60, 76; Vi 2, 
6, 25. | târo : aro To 28; Ni 2, 11, 26, 61, 80, 

93; Na 6; B 16, '19, 21, 23-27 | á- Ni 6, '9, 

17, 28, 45. | *áro : arò B 22. | *óro : óró 
D '100, 101, '103, 123-136; Ne 4, '5, 9-15, 

/19, 20, '21, '22, '23, 24, 31, 32, 43, 44, 51, 

57, 69. || b. "-67. tarò....: aró Mo 20 (-0), 
41, 42; Ne 65 | -ó To 37 | -ó To 27, 39; A 50; 
Vi 18, 27. | +Arò... : âró No 1; To 6 (-6,)* | 

-6. A 44; Ni 89 | dré To 7. | éró To 2. | ôro 
Th 25. 

IV. "-ov, op, *arou, -oti : aru Mo 23; 

S 13; Vi '1, 8-16, '21, 22, '32, 35, '36, 37-47 | 

-ü A 2-12; Mo '57, 58; S 1, 31; Ch '6, 26; 

Th 5; Vi '34. | *árou, -oû : aru To 73; 

Ch 4, 16 (4-); Ni 1, 38 | -ü A 37; Mo 9, 17, 
44 (Oral); S 6, 10, 29, 86 (d-), 37; Ch 27; Th '2 
(d-), 14; Ni 1. | *érou, -oú : èru Ni 36, 72 | 

-ü S 19; Ni 38. 

V. a. "-wE, -WÉ”. arwè To 48 | -wè Mo 64 | 
-wé To '71, -wé To '82 | drwé Mo 37 | -wé, 
To 99. || b. "-wa, -wó”. arwa Mo 1 | 4- A 1 | 
árwó A '20 | à- A '40. || c. ar,wæ A '13. || 
d. Dipht. descendante : ar, To 1 | -&, 

To 78 || aro, To 24 | ardi, To 43; A '10 | 

- To 94. 

VI. a. “-1, -17. Tari... : dri A 60; B 28-38; 

Ne '48 | a- A '52 | ó- Ne 26, 38, 89 | ari 
To 58, 72 | dri A 555. || b. Toi), granit 
To '51 | aruwi A '18. 

1 Relevé des discordances entre ÉTAIS et 

AURAIS, q. 776 : Ch 61 èsté (néol. Lk âré | 

Ni 107 astè, aréf | Na 44 éste, äréf; 66 èstè 

(-àf) ardf; 79 èstè, réf (-à); 99 ésto, óre; 

101 èstè (GI, dra; 107 éste, aréf | D '5 ésto, 

dra; '9 éste (-df), órdf; ‘45 éstdf, Gr: 46 

éstéf, dra; 78 estee (äi), draf | Ma 1 èstéf, 

drè; 32 èstéf, órd; 35 èstéf, brè; 36 astéf, drè; 

737 èsté], drè; ‘38 èstéf, Óre; 89 èstéf, Oré; 40 

èstéj, àrœ; 48 èstéf, Óre; 46 astéf, óré; '50 èstéf, 

arè; 51 èstéf, áré, 58 èstéf, avè | B 28-33 

asté, ári | Ne 26 asté, dri; 88 aste, őri; 39 id.; 

'48 esté, dri; 49 asté, dr,e; '59 aste, arò. 

La q. 1892 (4, 208) «je l'aurais tué si je 

l'avais eu entre les mains ! » (lacunes; on tra- 

duit souvent "aurais eu” et parf. "eusse eu”) 

permet de comparer AVAIS et AURAIS. Dis- 

cordances à noter : A 44 avwò, dré | Ni 107 

avè, ârò | Na 19 avéf, árd; 69 avè, āréj; 79 

avè, óréf; 107 avè, aréf | Ph 54 avè, ór@ | 

D 46 éf, ór& | Ma 85 dj, drè; 86 avéf, órà; 39 

aéf, Oré; 40 af, art; 58 af, are | B 28 avé, 

dri; 80 id. | Ne 26 avé, dri; 33 id.; 39 avé, 

òrt. 
2 A D 80, on a noté dri au lieu de dri : 

cf. c. 109, n. 4. En ce pt, les q. 1954 et 1205 

donnent rū pour les 2 et 8 sing. (cf. B). 
3 Le timbre de la voy. finale est flottant : 

cf. œ. 

4 On a une semi-consonne finale devant 

voy. (art. ë 'un?). 
5 Les points de B et de Ne ont -é à l'impar- 

fait, alors que les autres ont -i, -i, comme ici : 

cf. c. 109. Il doit y avoir eu passage de -ré à 

-ri à cause de la consonne r du condit. Cf. 

c. 105, 4. HI, phénomène semblable à la 

1 sing. du futur, à My 8, '5 et 6. 

a. AUTRES VERBES : q. 606 (4, 29) «je 

voudrais que vous ayez fini », 1877 (2, 234) 

«je voudrais bien aller me baigner... », 777 

(4, 41) «si je le voyais, je le reconnaîtrais 

bien >. Var. et compl. : No 2 vudró; 3 aro, 
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vóró | To 6 aró,,, vu(d)ró; 24 aró,, vóró, vódró; 
78 āru, vódrit, vuru; 94 arsi, viru | A 50 arð, 
viri, « ercourniri » | Mo 20 aro, váró; 23 aru, 
vòrwa; 64 arwè, vórwe, vürwé, èrkunitrwè; 79 
arò, vüro | Th 25 dro, vwrò, vóró: 48 ord, 
vire; 46 dré, vire, viré, èrkòndré; 54 
ord, vürd; 64 ord, vürœ; 72 órd, card | Ni 3 
aréf, vóró; 39 dré, varo, vire, érkóniró; '97 
rékónéró; 107 äréf, vorè, vürò, rikònirò | Na 23 
ardf, viirò; 44 dréf, vür0, rikóniró; 101 óre, 
vòrdf; 107 äréf, vóre, -éf | D 38 érè, vürè, -éf; 
78 réf, vóre, -éf; 81 dra, vóré] | H 8 órd[u, 
vórd, vúrélú, riknóhré | Ma 42 áréf, vórd; 
46 óré, vóro; 58 area, riknusró | B 21 (Roumont) 
áre, vóré | Ne 60 aro, vóré | Vi 8 aru, vóró; 
"12 vóru; 18 aro, vóro, -u; 27 aró, vóru. 

Noter, dans Th, le flottement relatif à -é; 
dans Ni, Na, D, Ma, TVhésitation entre 
-ébamet-abam, et la diversité des formes 
de -éba m; à Ni 39, -ô dans érkóniró (cf. 
c. 109, 8, avó ‘avais’ au méme pt). 

B. 2-3 SING. : q. 1954 (4, 226) « tu aurais 
dû te taire... » (lacunes habituelles vers 
l’ouest, où règne le vouvoiement), 1581 (4, 
135) «tu ne devrais pas dire cela » (id.); 
1946 (4, 219) «il aurait fallu le savoir », 
1205 (4, 86) «celui qui ne me croirait pas 
aurait tort », 1810 (4, 188) «s'il ne l'épousait 
pas, ce serait un vaurien ». Les flexions de 

114. (IL) TOMBA. 

ces deux personnes coincident comme à l'ind. 
imp., et elles coïncident aussi respectivement 
avec celles des 2 et 3 sing. de l'ind. imp. 
Seule exception : la petite zone B-Ne, dans 
le Lx., où l'on a -é aux 2 et 8 sing. de l'imp. 
et -ri aux 2 et 3 sing. du cond. (comme à la 
1 sing. et pour la méme raison : ef. supra n. 5): 
DEVRAIS = déri B 28-33 | dèvri Ne 26 | du- 
Ne 33, 39. SERAIT = sri B. 28-83; Ne 26, 38, 
89. Les zones oü la 1 sing. a une autre flexion 
que les 2 et 3 sing. sont les mémes qu'à 
l'imp. : cf. c. 108, 3. En quelques pts de D, 
où le condit. est en -rè (D 38, 68, 84, 94, 96, 
113) et aussi en quelques pts de Ph, Ar et 
D, où il est en -ré (Ph 84, Ar 2, D 110 et 
120), il y a coincidence entre les 2 et 8 sing. 
de ce temps et les 2 et 3 sing. du futur : cf. 
c. 105 (limite pointillée) et 106. 

y- 1-3 PLUR. : q. 1954 (4, 226) <... nous 
serions déjà loin », 1965 (4, 233) « vous avez 
oublié que vous deviez nous faire signe quand 
vous seriez en haut », 1973 (4, 286) «s'ils le 

voyaient, ils ne le eroiratent pas x. Dans la 
mesure ou la comparaison est possible 
(lacunes...), on peut dire que les flexions du 
condit. correspondent régulièrement et jusque 
dans le détail avec celles de lind. imp. 
Notons seult à la 1 plur. nu srím To 1 : cf. 
c. 110, n. 3. 

Passé simple, 3 sing. 

Q. G. 778 (Q. P. 4, 42) «il tomba de l'échelle et se tua net ». 

+ ALF 976 (il partit). Dourr., Conjug., 
p. 61 et 67-73. REM., Synt., 2, p. 55-67 (c. 1, 
p. 63). 

* La passé simple a été supplanté par le 
passé composé, comme en fr., dans toute la 
B.R., sauf dans le domaine liégeois (prov. Lg 
moins lisière ouest, n. de Ma et de B). 

Au sing., les trois pers. sont toujours iden- 
tiques. La plupart des verbes ont une flexion 
«faible » -a (-i n'existe qu'en qqs pts au s.-o. 
de l'aire); quelques verbes gardent une forme 
« forte > (a). 
Au plur., les trois pers. ont génért la méme 

flexion que les pers. correspondantes de l'ind. 
imp. (8). 

= I. AT, *touma : tuma D 34, 64; W 1, 
'8, 10, 13, 30, 35, '36, '39, '42, /52, '56, 63, 
66; H 1, 2, '20, 21, 27, '28, '39, '42, 46-50, 
67, 68; L 1-116...; Ve 1-32, 34 (tóma), 35-47; 
My 1-6...; Ma 2-29; B 2, '3, 4-12, '14, 15. 

II. "-17. *toumi : tumi D 46; Ma '38. 
= Partout ailleurs règne le type "a tombé”. 

En quelques points disséminés, on a relevé le 
pa. s. : To 2 tuwa ‘tua’, To '37 tua, Ph 58 
vóla 'vola' et tua, Mo 64 kèywa [= imparfait] 
et twa; il s'agit de gallicismes erronés dus à 
l'influence de la question. 
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as 38 BA, 49 
(IL) TOMBA 
passé simple, 3 sing. 

O *touma... (y Autres verbes 

Á ‘toumi ^ Autres verbes r 
DA 

c; Formes du pluriel 

en dehors de l'aire de tomba 

+ 3 plur. en “-ont (My est) 
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€ Autres q. : 771 (2, 240) «je courus si 
longtemps que je ne pouvais plus respirer >; 
1968 (1, 96) «il ne resta pas longtemps; il 
partit au bout d'une semaine »; 1966 (4, 234) 
«quand il rentra au pays, ... ». Dans la zone 
formée par les pts indiqués ci-dessus, le pa. s. 
reste assurément vivace. H doit cependant 
être concurrencé plus ou moins fort dans cer- 
tains pts limitrophes. Il convient de préciser 
la situation en qqs pts, notamt pour ce qui 
concerne la flexion -¿ et aussi de donner 

quelques compléments : 
H 8, une seule fois le pa. s. : kóra ‘courus’; 
H '45 dimora, ènn ala; 

H 69, génért pa. comp., mais a dmóré ou 
dimóra; 

D 15, pa. comp., mais kura 'courus' et 
restes en -i : ó i ali "jy allai’, gi vzi ‘je fis’; 

D 46, -i partout : tuwi, kori, dimóri, nn 

ali, rimni; 

Ma 1, pa. comp., mais le préparateur du 
Quest. avait noté «i n° dimoríz nin... i 

paurtit »; 
Ma '28 i nn ala, rimna ‘revint’; 

Ma ‘38 tumi et tuwi "tua; 

Ma 39, pa. comp., mais nn ali, dimóri, 

rétri; 

D 101, pa. comp., mais dimora, et aussi 

rariva; 
Ne 24, pa. comp., mais pa. s. archaique : 

i ruvni ‘il revint’ et ju m dici ‘je me dis’ 
(A. Duchesne); 

B'17 kora 'courus?; 

B 23 tumo, twwò, kurû (= ind. imp.) ou è 

tumé (== a tombé), è fuwé, é kuri; i n è në 

dmoré (i n dimòra : plus rare), i nn ala. 
A la q. 1968, RESTA a été traduit erroné- 

ment par “demeura ̀  en des pts assez nom- 
breux : To 28, 37, 48, 73, 94; A 37; Mo 20, 

37; Th 25, 54, 62, 64, 73; Ni 33-39, ‘74, '107; 

Ph 54, 84; Ne 20. 

a. FORMES FORTES, Dans les quelques pts 
où elle existe pour TOMBA, RESTA ... (v. en 
"-er `), la flexion -i est probt commune à tous 

les verbes : cf. ci-dessous òyi ‘eus’, fuyi, sèyi 
et sòyi ‘fus’, etc. La flexion -a affecte tous les 
types de conjugaisons : finiha 'finis', vina 
‘vint’, diva ‘dus’, vèya ‘vis’, etc; mais 

presque partout où elle existe, sinon partout, 

il reste certains verbes, notamment AVOIR et 

ÊTRE, qui gardent une forme forte. Pour 
Liège et ses environs, DouTR., Conjug., p. 68- 
69, cite : tfi fis”; *dé, *déri ‘dis’; *pris ‘pris’; 
“ou, *eü, touri, ^eüri ‘eus’; *póve ‘pus’; 

*sépi ‘sus’; +fou ‘fus’; mais, à côté de ces 

formes, il en cite d'équivalentes en -a : +fa, 
*diha, *prinda, *ava, *pola, *sava; ajouter 

tèsta. Pour Faymonville [My 6], BASTIN, 
BSW 51, 377 cite 18 parfaits forts : ce sont 
ceux des v. AVOIR, ÉTRE, FALLOIR, POUVOIR, 
SAVOIR, VALOIR, VOULOIR, DIRE, FAIRE, 
PRENDRE, DEMEURER (démani My 6), TENIR, 
VENIR; tous sauf deux (*ou ‘eus’ et +fou 
'fus') ont à côté d'eux des formes en -a. Au 
pa. s., la conjugaison forte n’est plus qu’un 
reste menacé, sauf peut-être pour les auxi- 

liaires et encore dans certaines 
(Ardenne, notamt). 

AVOIR : q. 1966 (4, 234) « quand il rentra 
au pays, j'eus le plaisir de le voir > : tou, u 
L 1; Ve 1, 8, 24, 31-34; My 1-3, 6; B 2, '3, 

4, 5, 7. | toü, ü Ve 37, 39, 42; My 4. | *eü, á 
L 7; Ve 8. 

touri, uri H 1; L 1; Ve 35, 40, 41, 44, 

47; B 2, 3, 12, '14. | turi, uri B 12. | touru, 

uru B 4, 7. | tôri, óri H '28, 46, 49, 67, 68; 

L 106-114; Ma 2, 9-20, 29. | *eüri, dri L 1, 

‘82, 66; Ve 26. 

toya, óya L 19, 94; Ve 6, 8. | “ava, ava 
W 10, 30, 35, '36, ‘89; H 2; L 4-14, 85, 39, 

'50, 61-87, 101. 
+oyi, òyi D 34, 46; Ma 39. 

ÊTRE : q. 1975 (4, 288) «nous fûmes bien 
malheureux; je fus...; 1976 (1, 248) «vous 

fòtes heureux a cette époque; tu fus... » (la 
1 et la 2 sing. sont identiques; certaines don- 
nées concernent seult la 2 sing., mais on a cru 
inutile de le signaler) : “fou, fu W 10; L 1-14, 
29, '32, 35-43, '50, 61, 66, ‘71, 94, 101, 114; 

Ve 1-34, 87, 89, 40, 42-47; My 1-6; Ma 3, 4, 

19; B 2, 3, 4-9. 
"fouri, furi W 30, '42, 66 (-é), '45, 46-50, 

67, 68; L 1, 7, '32, 85, 45, '50, 66-87, 106, 

113, 116; Ve 26, 35, 38, 40-42, 47; Ma 2-12, 
20-29; B 2, '3, 11, 12. | *furi, furi B 12. | 
*fouru... : furu B 4, 7 | -ù H "2. | +foûri, 
fari L 66. 

*fouya, fuya L 19, 48, 94. | tèsta, ésta 

W 10, 13, /39; L 1, 39. 

Zones 
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“fouyi, fuyi D 34. | *séyi, sèyi D 46. | 
*soyi, sòyi Ma 39 | “souri, suri B '14. 
FAIRE : q. 774 (4, 88) «il fit ce qu'il put ». 

Types “fa, “f'za, *fya selon les régions. Type 
fort : *fi, fi : L 48, 94-118; Ve 1, 6, 24-34, 
37, 89, 40; My 1 (ou vza), 2, 4, 6; — D 46; 

Ma 39. Dans les deux derniers pts, -i est la 
flexion générale. 
VOULOIR et POUVOIR : q. 1974 (4, 237) 

«il voulut le faire, mais il ne le put », 774 (4, 

88) «il fit ce qu'il put ». Des types faibles, 
*vola et “pola (d’où “v'la “p'la), couvrent à 
peu près toute l'aire du pa. déf.; on a tv'li et 
*p'li à D 46 et Ma 39. Des types forts se ren- 
contrent à l'est, seuls ou, le plus souvent, en 
concurrence avec les faibles : +vóve (lat. 

vólui) +póve (par analogie sur *vóve, 
prob!) : (q. 1974) vóf, póf L '32, 43; Ve 1-24, 
82, 34, 37, 39, 47; My 1 (ou vòla, pola; arch. 

vóvi, póvi), 3-6; Ma 20; B 2, '3, 5 | (q. 774) add., 

póf L 19; B 6. Dans la méme région, d'autres 
formes en “ve demeurent plus ou moins 
vivaces : ainsi à Ve 89, ^vinve ‘vins’ (tvüne 

dans la région de Verviers), *fáve ‘fallut’. 
Cf. Dovurr.-HAvsr, Mél. w. p. 51-4, et, 
pour My, Bastin, BSW 51, 377 : outre *póve 
et +vóve, on a, à My 6..., +véve ‘vins’, *téve 

“tins”, *fáve ‘fallut’, *oáve ‘valut’, *ddmáve 

'demeura' (de +démani). La terminaison -ve 
est attestée au 13% s. dans les zones liégeoise 
et namuroise : REM., Anc. w, p. 88-4. 

8. PLURIEL : q. 1970 (1, 241) «nous ne 
le revimes plus», 1975 (4, 238) «nous fúmes 
bien malheureux; ... », 1977 (4, 289) « vous 

eútes dela chance x, 1976 (1, 243) «vous fútes 
heureux... », 1845 (4, 198) «ils eurent bien 
du mal; ... », etc. En règle générale, les flexions 

du pa. simple au plur. sont les mémes que 
celles de l'ind. imp. aux personnes correspon- 
dantes : (CHANTER) L 1... “nos tchantis, “vos 
tchantiz, ti tekantit; Ve 89 “nos tchantins, “vos 

tchantiz, Ti tchantint; ete. Cf. e. 110-112. 

Deux exceptions affectent la 3 plur. seulf: 
19 au nord de Liège, dans la zone ou l'ind. 
imp. 3 plur. est en *-êvèt (L 2-14, c. 112, D), 
le pa. s. est en t-4f, -ï : EURENT = dri L 7; 

avi L 2, 4, 14. 

22 a l'est de Malmedy, dans qqs points 
ou l'imp. est en *-£n', le pa. s. est en "ont: 

jowo ‘jouèrent’, furo ‘furent’, vévrò ‘vinrent’ 

My 3 et 6; ajouter My '5 (Waimes). Cf. 
Bastin, BSW 51, p. 356-7. La flexion t-ont 

était usuelle au m.-a. en Wallonie et en 
Lorraine : REM., Anc. w., p. 88. 

Autre exception, qui concerne tout le plur. : 
dans tous les cas où le rad. est le méme 
au pa. s. qu'à l'imp. (et il en est ainsi pour 
presque tous les verbes), les pluriels des deux 
temps sont absolument identiques, sauf dans 
les deux petites zones dont nous venons de 
parler et pour les raisons indiquées. Ils se 
distinguent seulement quand le pa. s. à une 
forme forte, ce qui n'arrive que pour quelques 
verbes, et encore n'est-ce pas le cas dans 
toute la zone où survit le pa. s. 

On notera qu'au plur. les formes fortes 
ont, devant la flexion, un +? (qui remonte 
sans doute à celui de la flexion latine 
-erunt). Ex. : (avoir) L 1 touris, +-4z, 
+; Ve 89 *oürins, *-íz, t-int; My 6 touris, 

+-8z, touront. De méme, FUMES... = tfouris, 

DIMES = *dérís..., VINMES = *vinvirins..., ete. 

Cet r figure aussi dans les singuliers analo- 
giques de certains verbes : cf. a, AVOIR et 
ÊTRE. 

Nous ne pouvons étudier ici avec plus de 
détails les formes fortes du pa. s. plur. Nous 
donnerons seulement un relevé des formes de 
ÊTRE à la 3 plur., d’après q. 1978 (1, 244) 
«ils furent prêts à temps » : 

+fourint.: furé D 101 (rare); H '45, 46-68; 
Ve 35-47; My 2, 4; Ma 2, 3, 9-24; B 2, '3, 

4-12. | *fourét : jurè Ve 31. | *furint : fur 
B 12. | ?*fourit : furi W '42; L 1, 4, 7, '32, 

85-66, '71, 87, 101, 113-116; Ve 1, 6, 24, 26, 

32, 34; My 1 (ou fuyi). | “fourihit : furihi 
L 1. | *fourin' : furin W 8, 10, 30, 66; H 1, 

2; L 85. | *fourin' : furin H 27, '28. || *fou- 

ront : furó My 3, 6. 
*fouyint : fuyë D 34, 64. | +fouyit : juyi 

L 14, 19, 43, 94; Ve 8; My 1 (ou furi"). 
+sèyint : sèyè D 46. | *soyint : sòyë Ma 39. 

| *sourint, suré B '14. 
*éstit : esti L 29, 39. | tèstin' : èstin W 8- 

13, "39 (-in); H 8, '89. | *astint : astē D 101; 

Ne 4. 
Les formes en èst-, ast- sont les mêmes à 

l'imparfait; peut-étre certaines d'entre elles 
ne sont-elles pas des pa. s. 
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On a constaté plus haut, en se fondant sur 
les f. du sing., que la concurrence des deux 
temps passés se manifestait dans les rép. 
relatives à certains pts limitrophes. Ajoutons 
ici quelques précisions, d’après les q. consul- 
tées : 
W 21 génér! pa. comp., au plur. comme au 

sing., mais avin ‘eurent’; 
W 63, pa. s. attesté au sing., mais pas au 

plur.; 
H 53, pa. comp. aux deux nombres, mais 

furë ‘furent’; 

H 69, comme à W 63: 

Ne 4, pa. s. non attesté au sing.; mais órë 
‘eurent’ et asté ‘furent’. Ces données ne 
prouvent pas nécessairement, par. ex., que 
le pa. s., en tel point, ne survit qu'à un des 
deux nombres, mais elles indiquent sans 
aucun doute que le pa. comp. concurrence 
le pa. s. Il faudrait des recherches complé- 
mentaires pour déterminer la situation dans 
chaque point. 

115. (QU'IL) VIENNE. Subj. prés., 3 sing. 

Q. G. 1950 (Q. P. 4, 222) «qu'il vienne !... ». 

+ ALF 1364 (quil vienne). Brux., Eng., 
n? 1649. Dourr., Conjug., p. 76-7. Mél. w., 
p. 41-4. GRricn., BSW 50, p. 474-6. 

* Les trois personnes du subj. prés. sing. 
sont identiques. La carte de VIENNE fournit 
des indications claires : à côté de types en 
-À, -n (A), dont le premier au moins, *végne..., _ 
qui est trés répandu, procède du lat. veniat, 
on en relève une série (B) dont les uns sont 
formés sur le sing. de l'ind. prés. par addition 
d'une consonne caractéristique du subj. (I.-IV) 
et dont les autres unissent au radical du verbe 
une flexion particulière aussi au subj., com- 
posée d'une voy. et d'une cons. et p.-é. tirée 
du subj. imparfait (V-VI; cf. a); enfin, les 
deux derniers types (C) sont remarquables 
par leur finale vocalique : le premier, *vint, 
se confond avec l'ind. prés. 1; le second, +o nát, 
s'emploie concurremment avec *v'niche (V.a), 
dont il est p.-é. une réduction. 

Les consonnes finales -h et -$ proviennent 
du groupe latin -ss- qui caractérisait ori- 
ginellt le subj. p.-q.-p. et qui affecte encore 
le subj. imp. français. La cons. -y provient 
de subj. prés. comme VEUILLE, AIE.., où 
elle est primitive. Pour le reste, cf. c. 116, 
120, 121. 

= A. I. a. tvègne... : vèi Ch 33, 61, 72; 
Ni '5, 6-17, '25, 28, 61, 80, 85, '97, 98, 107; 

Na 1, 6, '20, 22-44, 59-135; Ph 16, 33, 45-84; 

Ar 1; D 7-84, 96, 101; W 8-80, '32, '89, ‘42, 

'45, 59-66; H 1, 8, 27, '28, 37, 38, '39, 46-67, 

69; L 4, 14, "82, 35, 89, 45, 61, ‘75, 87, 106- 

116; Ve 24, 81-47; My 1-6; Ma 1-89, 48-58; 

B 2, ‘3, 4-16, ‘17, 21-27; Ne 4, 9, 14, 15, 82, 

83, 43, 47 | veñ Ni 19, 20; L 48; Ve 1-8, 26; 

Ma 40, 42. || b. *vagne : vañ H 68; Ne 57. || 
c. "vigne... : vini Na 49 | véñ Na 19. 

II. +vëne... : vèn Ch 4, 28, ‘36, 48, '64; 

Th 24, '32, 43, 53, 64, 73, 82; Ni 36-39, 72, 

90, 93, 112; Ph 6, 15, 37, 42, 86; D 94 | ven 

No 2; Th 72. 

III. *viéne : vyèn To 39; Mo 1, 23, 58, 79; 
5 19, 29; Ch 16, 26 (-en), 27, 63; Th 5, 14 (-en), 
25, 29, 46, 54, 62; Ni 1; Ar 2. 

= B. I. a. *vinhe : vèt W 35, '36. || 
b. *véhe : véh L 19; Ve 6. 

II. a. *vinche : vès No 1, 3; To 2, 6 (-é-), 
7-37, 43, 48; À '18; Mo 64; D 120-132; Ne 11, 

'28, 24, 31. || b. *véche... : vés W 1 | vés 
My 1 (qqf.; ordt “vègne). || c. *vunche : vès 
To 73; A 2-12, 28; 5 6, 10. || d. *vyinche... : 
vyès To 1, 78 (vš) Mo 17 | vé, ou vès 
To 94. | *viéche : vyés To 58; A 60. | 
tvieúche... : vyés A 50 | -&$ To '71. | 
+vièche : vyès To 99; A 55; Mo 37. | *vieuche: 

vyGs À '20 | vjyGs A 28. 
III. a. *vinsse : vés L 1, 29, '50, 101. || 

b. *vésse : vés L 2, 66, 94. || c. *viésse : vyès 
Mo 42, 44. 

IV. a. *vin.ye : véy D 110, 113; H 2, 21; 

L 7, '75, 85. || b. +vé'ye : vé'y Ni 2, 26, 45. 
= V. a. *v'niche : onis A 1, 44, 50, '52; 

Ph 15; B 28, 30; Ne 16, 76; Vi '1, 6-35, '36, 
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37-47. || b. *v'niche : onis Ne 26, 44. || 
c. *v'nuche... : onus B 27; Ne 63 | -às Ni 33. 
| *v'neüche : vnés B 28, 33; Ne 14, 39, 49, 
60. | vnés Vi 2. |vnès Ne 20. 

VI. *v'nisse : enis Mo 9, 44; S 1, 13, 19, 
31, 36; Th '2. | "m'nisse : mnis Mo 41; S 37. 

= C. I. *vint : vé D 186; Ne 51, 65, 69. 
II. *v'nit : vni Vi 48 (ou -is) ?. 

! La substitution de l'ind. prés. au subj. 
prés. est bien attestée dans la zone ardennaise 
explorée par Brun. (Cf. Eng, index, t. 2, 
p. 675). 

? En deux pts, on a traduit par le plur. : 
A 87 vyést;; Mo 20 vyècht®. 

a. Dans les v. en -ER, au sing., le subj. prés. 
a la méme forme que l'ind. prés. comme en fr., 
sauf dans les zones occid. et mérid. où il est 
en *-isse, *-iche, t-uche... Voici les formes 
relevant de ces types fournies par q. 1953 (4, 
225) «voulez-vous que j'y aille ou que j'y 
envoie quelqu'un? » (types "envoie" ou 
voie?) : 
To 1 èvwas, 24 Pcóyis, 27 Èvwas, 28 ë%vòs, 

29 Èvwas, 43 Ev4s, 58 évòyis, '71 évòyis, 78 
€v03, 94 Èvò,$, 99 Powés | A 2 èvuyis, 7 évuyis, 
12 èouyis, '18 évuyis, '20 évuyis, 28 ¿vuyis, 
87 èvuis, 44 évuyis, 50 évu[y)is, '52 èvòyis, 
55 évòyis, 60 évòyis ou évwès | Mo 9 Evuyis, 
20 êvòyis, 87 èvwés, 41 éwiyis ou ¿wis, 42 
&wiyis, 44 &vós ou èvuyis, 58 êvuyis ou Gréin, 
64 èÈvwès, 79 èÈvuyis ou èway | S 1 ¿vuyis, 
6 évuyis, 10 èvèyis, 18 évuyis, 29 et 31 id., 
87 id. ou êvuy | Ni 33 ¿vuyis | Ne 14 voyés 
ou von, 15 vòyis ou vóy, 26 vóyis, 60 acóy cs, 
76 avuyis | Vi '1 avò,is, 8 avòyis, 13 avuyis, 
16 id., 18 avoyis, 22 avòyis, 25 avóyis, 27 
avòis, 82 avòyis, 35-86 id., 87-38 avò,is, 43 
avòyi(s), 46 avò,is, 47 avòyis. Ces données con- 
cordent avec celles de la c. (VIENNE) en ce qui 
concerne l'o., mais, dans le s., il y a plus de f. 
en *-iche, *-eüche... pour VIENNE que pour 
ENVOIE. Pour AILLE, qui figure aussi dans 
q. 1958, cf. p. 

L'origine de *-isse, ^-iche ne semble pas 
claire. Selon Guerlin de Guer, R. du Nord 
22 (1936), 113-114, «les formes [picardes] que 

F d'alisse [...], que j'alliche [...] sont refaites 
sur le modèle des verbes latins à parfaits en 
-i ». Ne faut-il pas faire intervenir aussi les 
subj. prés. du type "finisse? 

B. L'enquéte fournit des données sur 
d'autres subj. présents qui seront étudiés 
dans la suite, notamment sur ceux qui figurent 
dans les q. suivantes : 2083 (4, 249) « Dieu le 
veuille ! — Veuille ou non, cela se fera », 375 
(4, 10) «je veux attacher notre chèvre... pour 
qu'elle ne puisse pas courir... » (souvent tra- 
duit "sache”), 616 (4, 32) «que voulez-vous 
que j'y fasse? », 1953 (4, 225) «voulez-vous 
que j'y aille...? », 1618 (4, 151) «il faut que 
tu ailles là-bas... ». 

Bien que les cartes de ces subj. soient fort 
différentes, elles permettent quelques obser- 
vations générales; elles apportent aussi d'in- 
téressantes précisions (par rapport à VIENNE) : 

19 vers l'o., on relève *-iche (B. V. a) et 
*-isse (B. VI) dans la méme zone; notons, 
pour VEUILLE, Mo 58 et 79 vólis; Ni 38 voles, 
72 vòlis; Ch 16 et Th 5 vôlis. 

20 les types C, I et IL existent pour 
VEUILLE, FASSE et AILLE, et cela dans les 
mémes points. AILLE — va D 130; Ne 51, 65, 
69; et aussi Vi 2 (où l'on avait onés). La 
forme en -i (II) n'existe pas seulement à 
Vi 43, mais aussi à Vi 46 : FASSE — fai ou 
fais à Vi 46 comme à Vi 43. 

30 dans le s.-e., les types en +-iche, +-uche... 
(B. V) apparaissent dans les mêmes zones; 
notons quelques formes complémentaires 
VEUILLE = olis Ma 51, B 21, Ne 15 et 48; 
vlüs B 24; vlés Ne 32, 33, 39, 47; -&$ Ne 31; 
en outre, vous B 30 (var. | PUISSE = plis 
Ma 51 et B 21; plus B 22-24; sòyé$ Ne 32; 
plò)lés Ne 33; pló$ Ne 89; savi$ Ne 44; -is 
Ne 57; en outre, plis Vi 2 (var.)... 

4? les types non étymologiques en -y (B. 
IV) sont particulièrement répandus pour cer- 
tains verbes : FASSE = +féye, “féye, “fèye... 
dans Ch, Ni, Na, Ph, D, W (en partie), H (id.), 
Ma sud, B centre... | AILLE = *vaye, *vóye... 

dans la méme zone. 
Cf. aussi t. 3, not. 52 (qu'il) PLEUVE, dont 

les données sont fort intéressantes : noter 
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particult les types +ploúhe (dans Vest du 
domaine liég.), “plotisse (dans L surtout), 
*ploüye (aire trés vaste, comprenant notamt 

Ve sud); noter en outre *pleuvi, plevi à Vi 48, 
46 et aussi 47. 

Pour AVOIR et ÊTRE, cf. c. 120-121. 

116. (QUE ÇA) FINISSE. Subj. prés., 3 sing. 

Q. G. 854 (Q. P. 4, 63) «il faut que ça finisse ». 

* ALF 576 (et que ça finisse). BRUN., 
Eng, n? 711 (quil finisse). RUELLE, 
p. XXXVIII. 

+ En fr., le subj. prés. sing. finisse... se 
distingue de l'ind. prés. finis... en ce qu'il se 
termine par -s. En B.R., les deux temps se 
distinguent génért aussi : l'ind. est en -i et le 
subj. en -$ (cf. c. 91 [JE] REMPLIS). Seul fait 
exception le domaine liégeois, où l'ind. prés. 
garde ordinair! sa consonne finale (-h, -$), de 
sorte qu'il coincide avee le subj. prés. On 
remarquera particulièrement 1? les zones où 
la cons. finale étymologique est remplacée par 
un -y (type #finiye... A. IV); 20 celles où 
s'ajoutent au radical *finich-, +finis- des 
flexions *-iche, t-isse... particulières au subj. 
(types +finichisse, +finississe...; B); 89 les 
points de l'extréme s.-e. où l'on a +finichit 
(C. IT). 

= A. I. +finihe... : finih D 64; W 13, 21, 
30, '42, '56; H ‘20, 49, 50, 67, 68: 
L 1-29, '32, 48, 45, '50, 66-116; Ve 1-8, 26-34, 
37-44; My 2; Ma 2-19, 24, 29 | Ar W 10; 
L 85; Ve 35 | finih L 39 | fénéh W 66; H 1 || 
finiy D 34; H 46, 58; Ve 24; My 3-6; Ma 20; 
B 2, '8, 4-7 | féniz W 85, 86; H 2 | -és]y 
W 63. 

II. +finiche... : finiš No 2; To 2, 6 (fí-), 
13, 27, 37-48, '71, 78-99; A 1, '10, 12, '18, 
'52, 55; Mo 37, 64; S 29; Ch 4-72...; 'Th 24, 
'82, 53; Ni 1, 88, 39, 85, 90, 107; Na 1, '20, 
44, 49, 69-129, 135; Ph 6, '11, 15, 33-69, 81- 
86; Ar 1; D 7-80, 86-58, 68-101, 120-132; 
W 1, '8, '32, '39, '45; L 61; Ve 47; My 1; 
Ma 1, 35-53; B 9, 11, ‘14, 15-24, 28, 80; 

Ne 4-14, 20, '23, 24-48, 47 | -ié No 1 | és 
Ni 112; Na 130; H 8 | fénis Ni 36 | fe- H '89, 
"42 | finis To 7; Ni 20; Ph 16 | fénés Na 19, 
22, 30, 59; W 3, 59, 66; H 21-38 [fènès Ni 2, 
'5, 6 (ou finiy), 17, 19, 28, 98 | fénes Na 6. 

HI. *finisse : finis To 1; Mo 1, 23, 42- 
58; S 1, 19; Th 14, 25-46, 54, 62, 64, 78, 82. 

IV. *finiye..' : finiy Ni '25, 45; D 110, 
113 | -fy Ni 6 || féniy Ni 11, 26, 80, 93, '97 | 
fé- Ni 61. 

= B. I. *finichiche : finisis To 58; A 2, 
12, '18, 37, 44, 60; S 6, 10; Ph 15; B ' 82; 
Ne 15, 16, 76; Vi '1, 6-16, '21, 22-85, '36, 
37-46 ?. | *finissiche : finisis Mo 20. | +fini- 
chiche : finists To 24; A '20 (-is), 28; Vi 18. | 
“finichuche : finisus B 27. | *finicheüche : 
finisés B 33; Ne 49, 60, 63. 

H. +finichisse... : finisis A 50; Mo 41; 
S 36, 37; Th '2 | -és Ni 33. | *finississe : 
finisis Mo 17, 79; S 1, 18, 31; Th 5. 

= C. I. +finit... : fini No 8, To 73; D 136; 
Ne 44, 65, 69; Vi 2 | finé Ne 51, 57 3. 

II. *finichit : finiši Vi 48 (ou -i$), 47 4, 

1 La finale -y est analogique : cf. c. 115, 
intr. et 8, 40, 
"A H 88, on a recueilli cette phrase : él 

èstit të k sa fénésés ‘il était temps que ça 
finit; la forme fénésés$ représente p.-ê. là un 
subj. imparfait [?]. 

? L'aire de *finit dans le s. de D et le s.-o. 
de Ne est plus étendue que celle de “vint, 
c. 115 (QU'IL) VIENNE, C. I. 

“ Lacunes (en général à cause de rép. 
périphrastiques) : To 28; A 7 (Zókis); Mo 9; 
Th 72; Ni 72; Na 23; Ph 79; Ar 2: H 69; 
B 12. | 
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117. (QUE NOUS) RENDIONS. Subj. prés., 1 plur. 

Q. G. 1951 (Q. P. 4, 223) «il faut que nous lui rendions son argent ». 

+ ALF 1148 (rendions). 
n° 1359 (id.). Mél. w., p. 41-4. 

Brux., Eng. 

€ Formes trés variées. Les types réunis 
sous A et B ont nettement la marque du 

subj. Ceux classés sous 4. I-V sont formelle- 
ment des présents; les trois premiers ont une 
flexion qui équivaut à celle de l'ind. prés. 
(+-ans, *-ons... : c. 94) augmentée d'une con- 
sonne propre au subj. (=h, -š, -s, -y : c. 115); 
le IV est identique au type francais. Parmi 
les types classés sous B, ceux en -ès, -@£$, 
-yès..., -ÉS et les formes de Ne en -1$ 
sont formellement des subj. imparfaits ! : la 
voyelle qui précède la consonne finale carac- 
téristique est celle de l'ind. imp. (c. 110). 

On trouvera sous C dés types particuliers : 
ceux de I, qui n'ont pas de cons. finale, 
avaient exactemt leurs correspondants au 
sing., et cela dans la même zone (ef. c. 115-6, 
C. 1); sous IV, on a groupé les attestations 
de "on rende”, avec le sujet indéfini oN au 
lieu de Nous (ef. c. 21). 

Pour II et III, voir les notes. 

Le verbe RENDRE se traduit génért "rendre ̀; 
mais on a régulièrt 're-bailler" dans le s. de 
Lx, et passim "remettre, "donner", Cette 
diversité de termes ne nuit pas à l'homogé- 
néité du tableau des flexions. 

= A. I. a. *rindanhe... rèdäh D 64; 

H 67, 68; L 1 (arch.), ‘32, 48, 85, 87, 113; 
Ve 85-44; My 4; Ma 9, 19, 24, 29 | rè- Ve 31 | 
rédà"h Ve 1, 8, 84 | r£"- L 94; Ve 24, 26; My 2 | 
ré"dáh L 66; My 6 | rêdah My 1 | rē- Ve 6 | 
ré- Ve 32 | rédáy My 3; Ma 4, 20; B 2, "a 
4, 5, 7. | *r'métanhe : rmétáh Ma 12. || 
*rindánhe... : rédáh W 30; L 19, 45, 106. 
|| *rindonhe... : rédóh W. 21, 85, '36, '42; 
H 1, 49, 50; L 7, 35, 116; Ma 2, 3 | ré"do"h 
L 4 |rèdòy D 34; H 2, 46 | -ôh/$ H '28. | 
rméto y H 53. "uu 

b. *rindanche : rédás Ni 2, '5, 6-17, 26, 

28, 45, 61, 80, 85, 93, '97, 98; Na 1-19, '20, 

22-44, 59-129, 135; Ph 33, 53; D 7, 25, 

36-58, 68, 72, 81-101, 123; Ve 47; Ma 1, 

35-39, 43, 46; B 6, 9, 12, '14, 15; Ne 4, 20. | 

*r'métanche rmètäs Ni ‘25; Na 49; 
D 15, 40, 78. || trindänche : rèda$ Na 180; 
Ph 84; W '39; H 8. || *rindonche : rédós 
Ch 28, 33, ‘86; Th 53; Ni 1, 39, 90, 107, 112; 
Ph 6, 15 (J.H.; -@š L. Warnant), 42, 54-69, 
"78, 79, 81, 86; Ar 1; D 30, 120; W 1, 3, ‘32, 
'45, 59-66; H 21, 27, 87, 38, /89. | tr'mè- 
tonche : rmètòs H 69. 

II. *rindanse... : rèdas L 1, 2, 29, 39, '50, 

101 | rè'das L 66. || +rindánse... : rëdâs 
W 10, 13; L 45 | rédás L 61. || *rindonse : 
rèdès Th 72; L 29, 35. 

III. *rindan.ye : rèdäy Ar 2; D 113. || 
+rindán.ye : rédáy L 14. || +rindon.ye : 
rédóy D 110. 

= IV. +rindions : 
tchons : rmécó Mo 64. 

= V. a. trinde : rèt Ch 4-27, 63; Th 29-64, 

73, 82; Ni 86, 72. || b. *rinche : rêg Mo 37. || 
e. trinse : rés Mo 44, 58, 79; Th 25. 

= B. I. a. trindinche... : rèdès Ph 45; 

D 132; Ma 39-42, 51, 53; B 16, 21 (-ëz [lire 
-è$ ?]; eg Roumont), 22-23; Ne 9-10, '23, 24- 

48, 57 | -e"$ Ch 48 | -£"$ Ch 72. | *radinche : 
rades Vi '36, 46. | +r'bayinche : rbayes 
Ne 44; Vi 1-13, 18-47. || *rindunche : reddis 

Ph 15 (ou -6$, cf. A. Lb), 37. || +r'bayeche, 
-euche, ‘rindieuche rbayés$ Ne 60 | 

rba¡yes Ne 63 | rbayes, redyes Ne AT. || 
b. *rindiche : rédis A 37; Ch 61 | -£s To 99; 

Mo 23; S 29. | *rédiche : rèdis To 48, '71; 
A 2, 12, 28; S 6. | ̂r'bayiche : rbayich Ne 49, 

76. || c. *rindiche : rèdis Mo 20. | +rèdiche : 
rédis 'To 58; A 7, '18, '20, 44, 50, '52, 55, 60; 

S 10. || d. +r'bayéche : rbayés Vi 16. 
II. *rindisse : rèdis Mo 9, 41, 44, '57; 

S 1, 18, 19, 81, 37; Th 14. | rmétés Ni 38. 

= C. I. trindans 2 : rédá D 136; Ne 51, 
69. | *r'doünas ? : rdüna Ne 65. || *r'bayins 1: 
rbayé Vi 43 (ou Géi | rèdè; To 39 [J.H.; 
ind. prés.?]. 

I. *r'mét'né? : rmétné Ni 88. 
HI. *rindan.n' * : rédan Ni 6, 17. || rédin 5 

To 24 | -in 5 Ch '64. 
IV. "ON RENDE..'. “rinde 

rèdyò Mo 1. | *r'mé- 

: rèt No 1; 
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To 1, 6, 7; Ni 20; B 11. | rmet Ni 19. | dèn 
No 3. || *rinche : rès To 13, 27, 28, 37 SEH 
73, 78, 94. | trinse : rès To 78 6, I 

1 you „+ Enq, index, t. 2, p. 674, “yo 
SUBJONCTIF, observe, que, pour ce mode, «il 
ne subsiste qu'une forme, qui est, au sud de 
la région ardennaise, celle de l'imparfait » 
(cf. aussi Brux., Et., p. 285). En. ce qui con- 
cerne la 1 plur., cette remarque capitale vaut 
pour tout le centre et tout le sud de Lx. 

2 Ces formes sont. confirmées par BRUN., 
Enq., n° 1359, B, qui les a relevées dans la 
même région et aussi, en France, dans la 
région voisine. 

3 La finale -nè est assurée : on a vé,yne 
‘allions’ au même pt, q. 2000 «il faut que 
nous y allions ». Cf. c. 110 savions, B.II.d, 
savunnè Ni 38. 

* Pour -n final, cp. c. 94, z, les impér. prés. 
en -an dans la méme région. 

5 Ces f. en -in et -in sont surprenantes; 
elles coincident avec lind. imp., 1 plur. 
cf. c. 110 savions, B.ILb. Noter qu'en fr. 
chantions, p. ex., est la 1 plur. du subj. prés. 
comme de lind, imp. BRUN., Enq., n? 1359, 

RENDIONS, observe que «les formes radé, 78, 

rduné, 80, sont des imparfaits [de l'ind.] 
employés comme subjonctifs à cause de l'am- 
biguité, dans la phrase francaise, de rendions 
(imparfait [de l'ind.]- présent du subjonctif)»; 
mais il s'agit assurément de formes authen- 

tiques, comme nos formes en -4, -a, -& -în 
(C) qui n'ont pas non plus la marque du 
subj. 

$ Lacunes assez nombreuses, d'une part, à 
l'extréme ouest, à cause du remplacement de 
NOUS RENDIONS par ON RENDE (cf. C. IV), 
et, d'autre part, dans Hn surtout, à cause de 

l'emploi de l'inf. (type "il faut... rendre...) 
au lieu du subj. On a l'inf. aux pts suivants : 
No 2; To 2, 48; A 1; Mo 17, 42; S 36; Th '2, 
5, 24; Ni 19; Ph 16; L 114. 

Les q. 2000 (4, 244) «il faut que nous y 
allions... > et 1950 (4, 222) «...; il est temps 
que nous partions [souvent rendu par "nous 
(nous) en allions"] », qui concernent mal- 
heureusement un verbe en «-er » et, par sur- 
croît un verbe irrégulier, mais dont les don- 
nées sont génért parallèles à celles de q. 1951 
(RENDIONS), permettent de combler la plupart 
des lacunes, du moins de celles qui sont dues 
à l'emploi de l'inf. : To 43 vas | A 1 dalis | 
Mo 17 vus | S 36 dalis | Th '2 id.; 5 vóy, 24 
dalès | Ni 19 alos | Ph 16 alàs, pórtàs | L 114 
gah ‘allions’ (certaines de ces indications seu- 
lement sont portées sur la c.) Quelques 
var. remarquables : To 24 vós, 99 våš | A 60 
dalus, partis | Mo '57 vós, 64 dalus, 79 dalis | 
Ch 27 dalis, 63 vés, '64 vèy, 72 alòs | Ni 88 
vó,yne | Na 180 alòs | Ph 15 al@š, partès; 
45 alas, -ës. 

Pour les auxiliaires (QUE NOUS AYONS, ... 
SOYONS), cf. c. 120, a, et 121, a. 

118. (QUE VOUS) FINISSIEZ. Subj. prés., 2 plur. 

Q. G. 1609 (Q. P. 4, 147) «il faut que vous finissiez dés que vous pourrez ». 

+ ALF 

(id.). 

577 (finissiez). BRUN., Enq., n° 712 

+ Formes très variées; classement parallèle 
à celui de la c. 117. Sous 4, des types qui 
sont formellement des subj. présents : LIT 
ont la flexion de l'ind. prés. 2 plur. (ef. c. 100 
VENEZ) augmentée d'une consonne propre au 
subj.; IV correspond au fr. finissiez. Sous B, 
des types qui sont formellement des impar- 
faits. Les f. classées sous A. V et celles de 
l'ouest en -is, -i$, -is sont identiques à celles 
du sing.; en outre, celles du sud-est en -és, 

-tès, -1$, -i$ sont communes à la 1 plur., 

comme aussi à la 3 plur. (c. 117 et 119). 
Sous C, formes du sud-est qui sont originelle- 

ment des prés. et des imparfaits, mais qui se 
terminent par une voy., de sorte qu'elles 
coïncident avec les f. correspondantes de 
l'ind. (cf. c. 115, n. 1). 

Lacunes nombreuses : types ^(d)joker et 
"achever, qui sont d'une autre conjug. que 
FINIR; usage de l'inf. ou du condit. au lieu 
du subj. et du sing. (à l'extréme ouest) pour 
le plur.; périphrases (cf. n. 7). Pour les com- 
bler, on recourt à (QUE vous) DISIEZ, du 



verbe DIRE, qui a génért les mêmes flexions 
que FINIR à l'ind. prés. 2 plur; les formes 
de DISIEZ sont insérées dans le tableau (ef. 
n. 8). 

On hachure sur la c. l'aire des types 
+finiche, *finisse, qui ont la forme du sing., et 
les zones de l'o. et du s. où la 2 plur. a la 
méme flexion que la 1 plur. (dans les deux 
zones du s. de Lx, les 3 pers. du plur. ont 
la méme flexion : cf. e. 119). 

= A. I. a. +finihéhe... : finihéh D 64; 
W 21, 80, '32, "42; H 67, 68; L 4, 7, 

19, “32, 48, 45, '57, 85-94, 114; Ve 1-84; 
Ma 8, 19 | fénéhéh W 85, '86 | finihéy H 2 | 
fini yéy My 3, 6. Add. : théh L 113; B 12 | 
dihéy D 34. || +finihèhe... : finihéh H 50; 
L 106 | -èy H 46. || finiheh L 116. || finihéh 
H 1. || *finihohe... : finihóh Ve 35-40, 42, 
44 (-0h] x); My 1 (-òk"), 2; Ma 4-12 | -ihòy 
My 4 | fini yóy Ma 20, 29 (ou -i$0 y); B 2, '3, 
4,:5, 7. Add. : thoh Ve ‘86, 41; Ma 2, 24. 

b. +finihéche... : finihés W '39; H 21 | 
jénéhés W op || *finichéche : finisés Ni 90; 
D 46; Ma 1, 85, 86, 46; Vi 16 !. Add. : thés 
W 1; D 30 | tyés Ma 39. || *finicheche : 
finisà$ Ch 28; Th 24, 58; Ph 6, 54, 69, '78, 
79, 81, 86; D 123. Add. : déé$ Ph 42; D 120; 

Ne 20. || +finihéche : finihés H 27, '28 
(-éh|$), 87 | fénéhës W 63; H 38,39. || finihis 
H 8 | £ H 69 2. || *finihoche : finikòs W '45. 
|| *finichoche... : finisos Ch 38; Ni '25, 112; 
Na 1, 44-127, 130, 135; Ar 1; D 7, 15, 86, 

38, 84-06; W 59; Ve 47; B 6, 9, 15; Ne 4 | 

finésòs Ni 107 | fénésos Ni 20, 85; Na 19, '20, 

23, 30; W 8 | fénésos Ni 2, '5, 6, 17, 19, 26, 

28, 45, 80, '97, 98 | féndsos Ni 61 | fénésyos 3 
Na 6. Add. : dëòs Ni 93; D 40, 58, 81 | djos 
Ph 16, 33; D 25, 68-73. || *finichouche : 
finisus Ph 53, 61, 84. 

II. +finihésse : finihés W 10, 13; L 1, 2, 

29, 85, 39, 45, '50, '57, 61, 66, ‘75, 101. 
Add. : thés W '8; L 7. || finisés Th 724. 

HI. +finihéye : finihéy L 14. || *finichoye: 

finisóy D 110; B 9 (Lomré), '14 | -óy D 113. || 

Add. : díuy Ar 2. 
= IV. a. +finichiz : finisz No 1; To 6; 

Ni 38%, | b. finisi To 27. | e. finisyé To 37, 
48. | d. finisyé To 1. 
=V. a. *finiche : finis To 99; A 52, 55; 

Mo 37, 64; S 29; Ch 16-27, 68, “64; Ni 36, 72. 

|| b. “finisse : finis Mo 1, 23; S 1, 19; Th 14, 

29-46, 54-64, 73, 82. || Add. : dis Ch 4; Ni 1 | 
dis Th 25. 

= B. I. *finichinche : finisès B 33; Vi '1, 

13, 18:27, ‘34, 85, '86, 38, 48. Add. : dites 

Vi 8, 46, 47. || +finichièche : finisyès Ne 47, 
60, 63. || +finichiche... : finisis To 24, ‘71; 

A 2, 12 (A. Baguette), 28; Ch 43, 61, 72; 

Ni 89; D 132; Ma 42, 51, 53; B 16, 21, 24- 

30; Ne 9-16, ‘28, 24-44, 57, 76; Vi 2, 6 | 

fénésis Ni 11. Add. : dès B 22; Ne 49 | 

do Ph 37; B 23 | djis Ma 43 | 18% Ma 40. || 
*finichiche : finisis A 12, '18, '20, 44, 50; 

S 6; Ph 15, 45; Vi '32, 37. || *finissiche : 

finisi$ A 1, 60; Mo 20. || Add. : dizis S 10. 
II. finichisse... : finišis Mo 41; S 29, 36, 

87; Th '2 | -és Ni 33. || *finississe : finisis 
Mo 17, ‘57, 58, 79; S 1, 18, 81. Add. : dizis 

Th 5. 
— C. I. *finichez : finisé To 39 | -é Ne 51, 

69. || finis? D 136. Add. : di? Ne 65 5. 
II: +finichinz : finis? Vi 48 78. 

1 La f. finisés de Vi 16, qui est isolée, doit 

différer des autres : c'est prob! une var. de 

finisés; en ce pt, -é$ est commun aux trois 

personnes : cf. c. 117 et 119. 

2 Dans la forme de H 8, le ¿ est p.-ê. une 
mauvaise notation pour % : cf. thus 'disiez', 

n. 8; et -us est une var. de -d$, qui est fréquent 
dans H; pour -#$, cf. c. 100 VENEZ, 4. IV. 

La f. en -i$ de H 69 est-elle une mauvaise 

graphie pour -és ? 

3 Le y est prob! erroné : cf. djos ‘disiez’, 

n. 8. 

4 La f. finisés de Th 72 est prob! constituée 

par la 2 plur. de l'ind. prés. + s: cf. c. 117 
RENDIONS, À. II, rédòs au méme point. 

5 A Ni 38, finist est surprenant : cf. finisis 

Ni 39. 
5 Pour les f. classées sous C. I, qui coin- 

cident avec lind. prés. (c. 100 vENEZ), cf. 

c. 115-117 et 119, C. I, et voy. c. 115, n. 1. 

7 Citons ici les f. de *(d)joker et de "ache- 

ver” : asévéh Ma 24 | asévés D 30; H 53; 
Ma 39 | jókés Na 109 || asèvès D 120; Ne 20 | 

gòkès Ch ‘86; Ph 42 || asévoh Ma 2 | asévos 
Na 129; Ph 16, 33; D 40, 58, 81, 101 || asèvuy 

Ar 2 || jók Ni 1 (identique au sing.) || asèvès 

ROREM eten an 
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Vi 8 | aéfès Vi 47 || asévis Ph 37; Ma 40; B 22, 
23 | asœvis Ne 49 || Zókis A 7; S 10 || acfé 
Vi 46 (sans cons. finale; ind.). 

Périphrases : és fé Ch 4 | ésis fe Ni 93 | 
òyòs fé D 25, 72 | óyos fini D 73 | lèyih à rés 
L 113 (littt ‘laissiez au ras’ : DL 588 rés’) | 
lèyòk af Ve 41, leyés af B 12 (litt! ‘laissiez 
œuvre’). Pour é$ fé..., littt ‘ayez fait”, cf. c. 
120 (que j') AIE. 

La finale du subj. prés. 2 plur. varie avec 
les verbes dans les pts où l'ind. prés. 2 plur. 
n'a pas toujours la même flexion : la consonne 
caractéristique du subj. s'ajoute à la voy. qui 
termine la personne correspondante de l'ind. 

A Liège, “tchantésse ‘chantiez’, mais +loukisse 

‘regardez’; à Ve 39, “chantéhe ou -ohe, 

*loukihe; ete. Cf. e. 97-102. 

5 Cf. q. 1611 (4, 148) «il faut que vous 
disiez tout de suite oui ou non ». Subsistent 

les lac. suivantes : No 2, 3; To 2, 7, 18, 28, 

48, 58, 73, 78, 94; À 37; Mo 9, 42-44; Na129; 

H 49, 53; B 11; à Fo. dans No et To, on 
traduit par le sing. Notons qqs var. : A '20 
dizis (finišis) | S 1 dst [?] (finis, -isis) | Ni 11 
dios (fénésis), 38 dés (finis), 89 dšóš (finisis) | 
Na 6 djós (fénésyos) | W '82 «d'hochent > 
(finihéh) | H 8 thus (finikis) | Ma 1 dies 
(finisés). 

119. (QU'ELLES) GÈLENT. Subj. prés., 3 plur. 

Q. G. 258 (Q. P. 3, 47) «il faut boucher le soupirail de la cave 
pour qu'elles [= 

+ Brux., Enq., n? 1650 (viennent). 

* Formes variées encore; classement paral- 
lèle à celui des c. 117 et 118. Sous À, des types 

qui sont formellement des présents et qui ont 
la flexion de l'ind. prés. 3 plur. (cf. c. 104 
VALENT) augmentée d'une cons. propre au 
subj. Sous B, des types qui sont formellement 
des imparfaits : ceux de I ajoutent à la 
flexion de l'ind. imp. (cf. c. 112) le -$ du 
subj.; ceux de II, qui sont de l'o., ajoutent 
à -is, -i$, flexions propres au subj. et com- 
munes aux trois pers. du sing et aux 1 et 2 plur. 
(c. 115-118), un -tè, -té qui caractérise la 
8 plur. (cf. c. 104 VALENT et 112 DEVAIENT), 
Enfin, sous C, des types qui coincident 
génért avec l'ind. prés. (I) ou l'ind. imp. (II). 

Pour le verbe GELER lui-même, cf. t. 8 

not. 80-81 et c. 22. 

On hachure sur la c. les deux zones du s. 
de Lx où la flexion de la 3 plur. est la méme 
que celle des 1 et 2 plur. 

H 

= A. L a. *édjaléhe.. : ègalèk D 64 
W 21-35, ‘36, ‘56; H 1, ‘28 (-h/$), 49, 50, 67, 
68; L 4, 7, 19, ‘82, 43, 45, ‘50, 66-94, 106-116; 
Ve 1-34, 85 (-èh"), ‘36, 37-44; My 4; Ma 2-19 | 
-éx D 34; H 2, 46, 53; My 2, 8, 6; Ma 20; 

B 2, '8, 4-7. 
b. +èdjalèche : ègalèf Na 19, "20. 30, 84- 

les pommes de terre] ne gèlent pas ». 

101, 129; D 15-30, 40-58, 81, 101; W 1, 3, 

'89, '52, 59-66; H 8-27, 37, 38, '89, ‘42, 69; 

Ve 47; My 1; Ma 1, 29-39, 43; B 9, 

12, ‘14, 15. || *adjaléche : agalès Ph 61, 79 
(-eg), 86; D 84, 96. || ajales Ph 54. 

c. tadjalache : aÿala$ D 120, 123; Ne 20. 
d. *adjalonche : agalòs Ph 53; Ar 1; D 94. 

|| +injèlonche : èZèlòs Ni 1. || *djelonche : 
gèlòs Ni 1. 

e. *édjal'nuche... : éjalnus Ch 72; Ni '25, 
107; Na 1, 44, 79, 107, 109, 116, 127, 130, 

135; Ph 33; D 7, 36, 38 | ègèlnus Ch '36; 
Ni 90, 112 | jélnus Ch 28. || *édjal'nüche : 
égalnús, -£s Ch 33; Ni 61 (-e$) Na 22, 69; 
Ph 16. || *édjaPneuche... : èjalnœs Ni 80, 
'97, 98; Na 6, 112 | a- Ph '11 |galnè$ Na 59. 
|| *édjaPnéche... : ègalnès Ni '5, 6, 11, 17 
(èganès[?]), 19-20 (-e$), 28, '29, 45, 85, '102 | 
a- Ph 42 | ègèlnès Ni 89. 

II. *édjalésse : ègalès W '8, '9, 10, 18, 
'42; L 1, 2, '16, 29, 35, 39, 45, '50, 61, '75. 

HI. a. *édjaléye... : ègalèy B 11 |a- D 113. 
|| +èdjalèye : ègalèy L 14. 

b. *adjalaye : agalay Ar 2. || *adjaláye : 
aÿaläy D 110. 

= B. 1. *édjalinche... : ègalès Ma 40, 42, 

46; B 21; Ne 4, '5 | ègèlés Ch 48. || *adjalinche: 
ajalés Th 24; Ph 6, 45, 69 (-ès É. Lekeux; 
-és J.H.) D 132; Ma 51, 53; B 16, 22-33; 

Ne 9-16, ‘22, '28, 24-44, '50, 57; Vi '1, 2-13, 
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18, '21, 22-27, ‘82, 85, '36, 37-47. || *adja- 
lunche : ajal?$ Ph 15, 37. || tadjalièche : 
ajalyès Ne 47, 60, 63. || *adjaliche : ajalis. 
Ne 76. | ègalis Ch 61. | Ze To 241, || 
*adjaléche : ajalés Ph 81; Ne 49; Vi 16. 

II. a. tindjèlis'tè, -é... : ègèlistè S 1 (ou 
gè-); Ni 88 | -e Mo 42 |ègeliste Mo 17; S 31 | 
ègèlist, Mo 41 |gèlistè Mo 44 | égèlistè To 99 | 
ézèlisté A 50 | Zeléste 2 S 13. || b. tinjèlich'tè... : 
exeliste Mo 37 | £ S 6, 10 | ézelisté To 58 | 
ézèlistè A '52 |è- A 55 | éfèlist, A 7, '20 | 
ékilistè A 2 | edoliste A 37 | elite A 60 | 
Sé listé A 12 | Zyelisté A 28 | é*Zielsté 3 To 27 
(-ié- dipht.; J.H.) | sèlstè 3 To 28. 

= C. L a. *édjalét : ègalè Ni 26. || b. 
tadjalant : ajalá D 136: Ne 51, 69. | e. 
*adjalat : ajala Ne 65. || d. “èdjal'nat... : 
èğalnù Na 28 | -n& Ni 98 | -næ Na 49 | ègèlne 
Ch 63, "oi | agalnè Th 53 | ègèlnè Ch 4, 27 
(ek Ni 88 | jélné Ni 86. || e. tadjèl'tè : 
agèltè Th 43, 46 (-è/®&), 54, 62, 64 (è- [?]), 78, 
82. | agaltè Th 72. | +indjèl'tè... : ègèltè 
Mo 79; S 19, 29, 37; Ch 16; Th ‘2, 29; Ni 72 | 
-e- Mo 23; Ch 26 | ejélte Th 25 | gelte S 86. | 
tinjèl'tè, -é... : ézèltè To 73; Mo 1 | -& No 1; 
To 7, 13 | ezélté To 94 | -è No 3 | éèlté A 1 | 
ëzyèltè To 48 | -é To 39 | 2elté Mo 1, 20 | -&, 
-ê No 2; To 1 | Zt? To 6 | 2yèlté To 37 *. 

II. *adjalint : agalé Vi 43, 46 5. 

1 La f. en -is de To 24, qui doit être possible 
au sing. (cf. c. 118, introd. de la notice), 
diffère p.-ê. des autres f. de B. I, qui ne le 
sont pas. Celle de Ch 61 est fondée sur un 
ind. imp. en -¿ : cf. c. 112 DEVAIENT. 

2 Forme confirmée par vènèstè ‘viennent’ : 
cf. n. 5. 

3 Noter la séquence de 3 cons. (Ist). 
* Les f. qui coincident avec l'ind. prés. sont 

nombreuses, mais elles doivent être génért 
authentiques : elles se retrouvent presque 
toutes pour VIENNENT, q. 607 (4, 30) «il fau- 
drait partir avant que nos amis ne viennent »; 

cette q. en fait méme apparaitre en des pts 
Où GÈLENT avait une f. propre au subj. 
[To 24 arift,, A 1 vénist(é, S 81 arift(è), 
Th 5 èrvyèntè, Ni 39 vènnè, Ph 84 rarif]. Les 
f. groupées sous C. I oceupent d'ailleurs des 
zones particulières : vers l'o., dans la région 
piearde (surtout No, To, Th; partie de Mo, 
S, Ch, Ni...); vers le s., quatre pts voisins 
(D 136; Ne 51, 65, 69). 

5 Lac. : To 2, 43, 78; A 44; Mo 9, 58, 64; 
Th 5, 14; Ni 2; Ph 84; D 68-78. A l'ouest, on 
traduit parfois “pour elles ne pas geler”; à 
Th 5, “pour qu'il ne gèle (gêlis) pas dans la 
cave". Formes étonnantes : ¿alas L 101 
[pour (è)galès prob!]; ejalés, -éy Ma 24 [?]; 
cf. ci-dessous. 

La q. 607 <... avant que nos amis ne 
viennent » permet de combler la plupart des 
lacunes (on indique certaines des f. suivantes 
sur la c.) : To 2 vé,nt&; 48 arivistè; 78 àrift | 
À 44 vénist | Mo 9 arivist; 64 arif [?] | Th 5 
èrvyèntè, 14 arift, | Ni 2 vénnès | Ph 84 rarif 
èrvèn | D 68 arivnus, 72-73 vnes. Elle fournit 
aussi des var., confirmations et compl. inté- 
ressants : No 1 arift | To 71 vyèstè; 99 vyèsté | 
A 1 vénist(é) ; '10 arivisté ; 50 arivist(é) | Mo 17 
arivisté ; 20 arivist | S 13 vènèstè; 37 vnis | 
Ch 16 vyèntè, vyènnè; '54 vnis | Ni 26 vènnès; 
39 vènn,; 93 vèfinës; 97 vèñnés | Na 28 arifnüs; 
49 viñnus; 59 vèlinés; 112 vènnuch | Ph 42 
vénnGsS; 54 vnès; 69 vnó£; 81 arivés | Ar 1 
vnóy; 2 fnay | D 110 arivay; 123 vnès | W '32 
vnès; '56 mnés | L 101 vnès | Ma 24 mnèh; 29 
mnès, mnèh | B 11 vinèy; 15 vnés | Ne 4 
vnès; 49 vnis | Vi 34 «véninchent »; 48 vènê($); 
46 vènès. Dans la zone de -tè, -té, on a régulier! 
des formes sans voy. finale ou avec voy. finale 
facultative (on a donné ci-dessus la f. de 
No 1 et celle de Mo 20 comme spécimens). 
Remarquer les f. en -š à Ni 26 et 93 et Na 23, 
Où GÈLENT se terminait par une voy.; on a 
aussi le cas inverse, par ex. à Ni 39 vénné 
à côté de ègèlnès (cf. n. 4, liste entre crochets). 

120. (QUE J’) AIE. Subj. prés. de AvOIR, 1 sing. 

Q. G. 1615 (Q. P. 4, 149) « il faut que j'aie son argent » 

+ BRUN. Eng., n°5 92-4 (aie, impér. et 
subj.; ait). 

+ Classement parallèle à celui des cartes pré- 
cédentes. Sous A, des types procédant plus 
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ou moins complètement de h a b e a m; dans 
L II et III, la voy. est normale (a + y > ay, 

ay, dy, Uy et éy); elle l'est aussi dans VI-IX, 
mais, là, le -y a été remplacé par la marque 
du subj. (-h, -š, -s); dans IV, V et VI, le -y 

est normal, mais les voy. -ó-, -@-, -G- vien- 

nent prob! du subj. prés. de ÊTRE (c. 121) !. 
Sous B, des types qui sont ou qui pourraient 
être originellement des imparfaits (fr. eusse), 
et d'autres en +-¿che..., tissé, qui sont aussi 
bivalents; noter les formes analogiques de 
III et IV (“aviche..., “avisse...). Sous C, des 

types à finale vocalique. Sous D, une forme 
spéciale, commune aux deux nombres (cf. 
n. 7). 

= A. I. a. tâye : ay H 8, 21, 27, '28; L 61, 

"75, 85, 87; Ve 81, ‘36, 37-47; My 1 (ou ah); 
Ma 20; B '3, 4, 5, 7, 9, 15, 28. || b. táye : 

dy, dy Ni 19, 20; D 34, 64; W 3-35, '36, '39, 
' 42, '45, 68, 66; H 1, 2, 37, 38, '39, 46-53, 68, 

69; L 4, 35, 45, '50, 106, 113, 116; Ve 35; 

Ma 2-12, 24, 29, 42; B 12 | dy D 30; W 59; 

H 67; L 1, 7, 14, 29, 39, 94, 114, Ve 1, 26. || 

a. tòye... : dy Ni '5, 6, 17, 26, 28, 45, 85, ‘97, 

98; Na 6, 19, '20, 30, 49, 79, 84, 101; Ph 53; 

D 15, 40-58, 68, 72, 81, 84, 96, 101, 113; 
L 2, 19, Ve 8; Ma 35, 36, 46; Ne 4, '23 | oy 

L 48, 66, 101; Ve 6; Ma 39. || d. *oüye : ñy 
Ne 11. 

II. taye : ay Ma 51, 53; B 6, 11, 16-22. 

III. a. *éye, téye... : ën No 2; Ma 40 | 
èy Ni 98 | e, To 7 | ë To 2; A 37; Mo 64" | ey 
D 73 | éy No 3 | é, Ne 82 ?. 

IV. *oye! : óy D 94; Ar 1; Ne 9, 14, 15, 

81, 43. 

V. teüye 1! : dy Ni 2, 80; Na 6, 22, 59, 

99, 116-129; Ph 33; D 7, 25, 36, 38; Ma 43; 

Ne 24. 

VI. *euye! : dy Ch '64; Th 24. 
= VII. a. +áhe...: ak Ve 40, 44; My 1 (dh, 

ay), 2, 4, 6 | d'h Ve 34 (Solwaster) | á x My 3: 
B 2. || b. *áhe : àh Ma 19 | óh Ve 24, 82. 

VIII. *áche : as W 1. 
IX. *ásse : ds W 10. 
= B. L. a *eüche...: és To 24, 28, 48, 58, 

"71, 99; A 2, 7, ‘18, '20, 55; Mo 17, 37; Ch 4, 
28, 38, 61-72; Th 46, 53; Ni 1, 11, 39, 61, 90, 

107, 112; Na 1, 28, 44, 69, 107-112, 130, 135; 

Ph 15, 16, 42, 45, 54, 61, 79-86; Ne 47 | es 

To 13, 27. || b. *óche : ó$ To 6. || c. *unche: 
ë$ A 28; S 6, 10. || d. *üche : às Ar 2; D 110, 

120-136; Ne 20, 51, 69. || e. *uche : w£ 
Th 24; Ni 38; Ph 6, 37. || f. *oüche : ús 

Ne 11. 

II. a. *eüsse : és A 12; Mo 23, 42-58, 

79; S 29-37; Ch 16, 26; Th '2, 5, 14, 25-43, 

54-82. || b. *usse.. : us Mo 1 (arch.), 9; 

8 19; Ni 36, 72 | às S 13; N1 33. || c. *eusse : 
@s To 94. 

HI. a. *aviche : avis A 44, 50, '52, 60; 

Mo 20; B 28; Ne 76; Vi '1, 6-27, ‘82, '84, 85, 

'86, 37-47. | *aviche : avis Ch 48; B 24; 
Ne 44, 57. || b. ayis B 30 | òyis Ne 16 | -is 
Ne 26. | ósi$? Ph 15. || e. *avuche : avus 
B 27; Ne 63. || d. *aveüche : avés B 28, 
33; Ne 89, 49, 60. | *ayeüche : ayéš B “14. | 
*oyeüche : òyés Ne 14, 33. 

IV. *avisse : avis Mo 41; Th 2. 

= C. I. à To 784. || +é... : é, é No 1; To 1, 

37, 48; A 1; Mo 1; S1 | e To 39 5. 

IL. *à: ü Ne 65; Vi 26, 
III. tavi : avi Vi 48 (ou -i$). 
= D. ¿$7 Ph 698, 

1 Cette explication est donnée par MARÉ- 
cHAL, BSW 40, 93. La comparaison avec la 
c. 121 sort paraît bien la confirmer : dans les 
pts en question, on a souvent la méme voy. 
dans Ark et dans sorr. On peut se demander, 

cependant, si -é- et -@- ne viennent pas plutôt 
du subj. imp. de AVOIR : cp., sous B, +eúche, 

teússe..., et fr. eusse (pron. us). 
? Les f. du type *éye, *éye se trouvent dans 

No et aux abords du domaine fr., ou bien 

elles sont isolées : elles s'expliquent probt, 
les premières, par une infl. fr. et, les dernières, 
celles de l'intérieur de la B.R., par un galli- 
cisme occasionnel dû à la question. 

3 Dans Êsis, la terminaison caractéristique 
du subj. s'ajoute à ás, qui est déjà un subj. 

4 On pourrait voir dans cette f. un abrége- 
ment de ay; mais, en To 78, on a a pour 

(Jar, e. 92, B. 

5 Le type ^é coincide avec la 1 sing. de 
Pind. prés. : cf. c. 92, 4. I-II; mais il peut 
étre aussi abrégé d'une f. en -y : cf. n. 4. 
Remarquer qu'il est surtout attesté dans des 
villes (To 1, À 1, Mo 1, S 1) et qu'il est plu- 
sieurs fois isolé, ce qui plaide pour une infl. 
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fr., c.-à-d. pour la seconde explication ( < +éye, 
fr. aie). Cf. n. 2, et voy. c. 115, n. 1*. 

$ +4 est abrégé de *üche B. 1. d, qui existe 
dans le voisinage, en D 136 et Ne 51, 69. 

7 Forme du plur., devenue commune aux 
deux nombres; elle se trouve au méme pt à 
la q. 1963 <... que nous ayons... » (cf. a, 19). 

8 Lac. : Ch 27. — La 3 sing. figure dans la 
q. 1312 (4, 104) «Dieu ait son àme ! »; mais 
elle a assez souvent une autre forme que AIE 
à la q. 1615 : la phrase est stéréotypée, et 
elle parait avoir subi l'infl. francaise. 

«. PLURIEL. 1° pers. : q. 1963 (4, 281) 
«il faut que nous ayons de la patience... ». 
Deux remarques importantes : 1? on a la 
méme forme qu'au sing. dans une vaste zone 
occidentale dont les pts extrémes vers l'est 
sont Ni 36; Ch 4, 27, '64; Th 46, 62, 73, 82. 

— 29 on a des formes contenant deux fois 
la consonne caractéristique du subj. dans une 
vaste zone comprenant Ni sud (ésos Ni 1 
[lire -68?], -6$ Ni 90.., -àf Ni 97), Ch est 
(ésis Ch 61..), Na o. (ésas Na 1..), Ph 
(ésès Ph 42, 54...), Ar 2 (usay) et D sud 
(usoy D 110, -ó$ D 120...), et aussi, à l'ex- 

tréme est, dans quelques pts de Ve et My 
(dhah My 4, -a"h My 2, a'ha"h Ve 34, dhah 
Ve 24, 82). On peut méme dire que toutes 
les f. de B, Na, L et Lx qui contiennent un 
-y- intérieur (aydh, -$...) ont aussi deux fois 
la marque du subj., ayè... à lui seul corres- 
pondant phonétiquement au fr. ayons. 

2e pers. : q. 606 (4, 29) «je voudrais que 
vous ayez fini ». Beaucoup de lac., à cause de 
la substitution du cond. au subj. : “je v. 
que vous auriez fini'. Il semble qu'on puisse 

faire, à propos de la 2 plur., les deux mémes 
remarques qu'à propos de la 1 plur. Mais les 
formes sont trop variées et le tableau trop 
incomplet pour qu'il soit utile de donner ici 
des détails. 

3e pers. : elle ne figure pas dans le question- 
naire. 

B. IMPÉRATIF PRÉSENT : q. 1949 (4, 
221) «n'aie pas peur ». Lacunes dans la zone 
du vouvoiement (ouest). La forme de l'impér., 
qui devrait coincider réguliérement avec celle 
du subj. prés. s'en éearte souvent plus ou 
moins. Liste des différences à noter (on donne 
l'impér., puis, entre parenthèses, le subj.) : 

No 1 œs (é); 2 o$ (êy); 8 es (éy) | To 1 es 
(é); 37 Œs (é); 39 œ$ (e); 48 ds (é); 73 œs (à); 
78 œ$ (pas de réponse) | A 50 és (avis) | 
Mo 41 és (avis) | $ 36 êy (és) | Th 62 us (és) | 
Ni 2 dy (dy); 17 n dy té, rar! n œ$ té 'm'aie' 
(dy); 20 n dy té ni ou n à$ ni 'm'aie pas’, 
Ardevoor n as tà (ay); 28 ó$, dy (dy); 45 dy 
(dy); 80 ë$ (dy); '97 és (óy) | Na 6 és (dy, 
dy); 30 ó$, dy (óy); 180 ds (ds); 185 dy, dé 
(és) | Ph 15 us (és, dis); 58 òy (óy); 54-61 
us (és); 79 d$, èy (ás) | D 72 éy (dy); 78 dy 
(éy) 110 üy (as) | Ma 19 dy (àh); 39 òy 
(ôy) | B '8 ay (dy); 9 ay (Ay); 15 id. 24 èy, 
avis (avis); 27 ay (avus); 80 c (ayis); 88 èy 
(avés) | Ne 16 òy (òyis); 28 é$ (óy); 24 és 
(dy); 26 òy (0yis); 81 és (òy); 32 òy (é); 83 
é$ (òyás); 43 Oy, us (òy); 44 dé (avis); 63 ë 
(avus); 76 us (avis) | Vi 'I id., 6 èy (avis); 
18 et 18 é (avis); 16, 22, 27, 85-86, 37 è 
(avis); 88 us (avis); 48 ë (avi ou -i$); 46-47 
é (avis). 

121. (QU'IL) SOIT. Subj. prés. de ÊTRE, 8 sing. 

Q. G. 785 (Q. P. 2, 168) «il faut qu'il soit bien malade pour ne pas sortir »; 
1870 (2, 176) «j'ai peur qu'il ne soit malade »; 

1616 (4, 150) «il faut que tu sois sage, que vous soyez sages ». 

+ ALF 517 (que ce soit). Brux., Eng. 
n? 642-4 (que tu sois, qu'il soit). 

+ Le tableau se fonde sur la q. 7851; on 
ajoute régulièrt les var. les plus importantes 
des q. 1870 et 1616 (cette dernière concerne 

la 2 sing., mais les 2 et 3 sing. doivent étre 

identiques partout). Formes doubles et méme 
triples en de nombreux pts, surtout vers 
l'ouest ?, 

Classement parallèle à celui des cartes pré- 
cédentes. Sous 4, des types procédant plus 
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ou moins normal! de *sía m; dans I, le y 

est régulier, mais la voy. diffère génért de 
celle qu'on a dans les représentants de 
eréta (t. 1, c. 24 cf. n. 8); dans II-III, la 
voy. est général! la méme, mais, au lieu de 
y, on a la marque du subj. (-k, -$, -s, avec, à 

My, une var. en -r < -h) dans IV, la voy. 

tonique n'est suivie d'aucune cons. (c'est le 
type du fr. soit). Sous B, des types en j- 

initial qui sont originellt des imparfaits et 
d'autres à finale “-iche..., tisse (cf. e. 120 

AIE). Sous C, deux types différents : "frai, 

qui a la forme d'un ancien passé défini; tèst, 

qui est formellt un ind. prés. 

= A. T. a. *seüye : séy Ch '64; Ni 6, 17, 

19, 20 (Ardevoor), 26, 28, 45, 85, '97, 98, 

'102; Na 6, 19, ‘20, 30, 49, 59, 79, 84, ‘96, 
99, 101, 116, 127; D 7-64, 72, 73; W 8, 13- 

85, ‘36, '39, '42, '45, '56, 59-66; H 1-69...; 

L 1-116..; Ve 1-8, 26, 31, 38-41, 47; My 1 

(ou sês, sr); Ma 1-19, 24; B 4,12 | së Na 129 | 

(q. 1870) : séy Ni 2, '5, 20 (q. 875 et 1870 
sèy), 80; Na 1, 22, 28, 129; W 10 (qqf.); 
Ve 37, 44; Ne 26 | (q. 1616) séy W ‘32; 
My 2; Ma 43 (sy); B 2, '8; Ne 24. 

b. *süye? : say B 7 | (q. 1616) B 15. 
c. tsuye : suy B 12, 15. 
d. *seuye : sy Th 24; Ma 42, 53; B 24 | 

(q. 1870) sey Ch '64; Ve 42. 
e. *sÓye : sóy D 68, 81, 84, '85, 94-101, 

113 (soy) Ve 35; Ma 85, 36 (só"y), 39, 40, 
46; Ne 4 | (q. 1870) sóy D 30; Ma 1, 36 | 
(q. 1616) sóy D 40; L 101; soy Ma 39 (ef. ei 

f. +soûye : (q. 1870) süy Ne 11. 
g. *soye : sou Ph 53; Ar 1; Ma 43; Ne 9, 

15, 31, 32, 43 | (q. 1870) sòy Ma 39; Ne 14. 
h. +sèye...! : sèy Ma 20, 29, '34, ‘50, 51; 

B 5, 6, 9-12, '14, 15, 16, '17, 21-23, '26; 
Ne 26 | sey Ve 42 | (q. 1870) séy Ma 53; B 7, 
24, 30 | (q. 1616) sèy Ne '50; sêy Ma 29, 40. 

1. “swaye ` sway Mo 1. 
Il. a. +seúhe... : séh Ve 24, 32, 34, 87, 

40 (Challes, Lodomez), 44; My 2 | séy Ve 40 
(Francheville); My 3-6; B 2, 3 | (q. 1870) 
séh Ve 39; Ma 19. | (q. 1616) séf [?] H 87. 

b. sér My 1 (ou së, -$). 
III. a. *seüche : sés A 37; Ch 33; Ni 1, 

2, 80, 93; W 1, 52; My 1 (ou sér, séy); B 33; 
Ne 24, 33, 89, 47, 49 | (q. 1870) sš Ch 28; 

Ni 17 (rare): Ne '23, 60; B 28 | (q. 1616) 

säi Na 1; Ne 44 || (q. 1870) sé/as To 13, 24, 
28. 

b. *sunche : ss S 6, 10. 

e. *süche : sis To 73, 94; Ar 2; D 110, 123, 

‘129, 182, 136; Ne 20, ‘22, '23, 51, 69. 

d. *suche : sus To '71; A 1; Mo 64; Th 24; 

Ni 88; Ne 60, 63, 76 | (q. 1870) sus Ph 6; 
Vi 18 | (q. 1616) sus To 48, 73; Ni 36. 

e. *siche : sis B 28 (arch.), 30, '32; Vi 8, 

18. 

f. +seúche : sés To 27 | (q. 1616) sés 
(pl. sésyé) To 13. 

g. *seuche.. : ses To 37 | ses To 39 | 
ses To 78 | (q. 1870) ses To 78 | (q. 1616) 
ses To 94. 

h. +sóche : (q. 1616) sòs To 6. 

i. *soüche : süs Ne 11 

j +souche : sus Vi '1, '36, 88, 46, 47 | 

(q. 1870) sus Vi 16, 22 (arch.), 27, 35, 37. 
k. *swache : swa$ To 1. 

III. a. *seüsse : sas Mo 41, 44, '57, 79; 

S 29-37; Ch 16; Th '2; W 8, 10 | (q. 1870) 

sés Mo 42; Th 5 | (q. 1616) sés Mo 23 || sês 5 
To 24. 

b. *susse : sus Mo 9; S 1, 19; Th 5; Ni 86 | 

(q. 1870) sus Mo 58, 79; Th 14. 
c. *süsse : siis Ni 33. 

IV. a. +sót... : sé To 6 | só No 1-3 | só/a 
To 13 | só Vi 27 | so Ne 57. 

b. *sot : sò Vi 2-8, '12 | (q. 1870) sò Ne 57. 
c. *sout : su Vi 13, 16, 22, 85 | (q. 1870) su 

Vi 27. 

d. *sut : (q. 1870) su Vi 48. 
e. *swat... : swa Mo 1, 20; Th 14 | (q. 1870) 

swa Mo 23; -à Mo 64 | (q. 1616) swa To 1. 
= B. I. a. +fuche... : fus To 24, 28, 58, 

99; A 1-7, ‘10, 12, ‘18, ‘18, ‘20, 28, 50, '52, 
55, 60; Mo 17, 37; Ch 4, 27-88, ‘36, ‘54, 61, 

72; Th 46, 53; Ni 11, ‘25, 61, 72, 90, 107, 112; 

Na 1, 22, 23, 44, 69, 79, 107-112, 130, 135; 
Ph 6, '11, 88-45, 54-86 | (q. 1870) fus To 48, 

48; Mo 20; Ch 48; Th '32; Ph 15; D 38 | 

(q. 1616) fus To '71; Vi 48. ||* füche : fas Ni 

39; Ph 16. || *féche : /é$ Ni '5 | (q. 1616) 
fès Ni 2. || *füche : (q. 1870) fis A 28. 

b. *fusse : fus Mo 1, 23, 42, 57, 58; S 87; 

Ch 26; Th 25, 29, 48, 54-82 | (q. 1870) fus 

Mo 44. 

II. *étiche : etig Vi '21, 25 | (è)tis A 44 | 



(q. 1870) ètif A 50 | (q. 1616) àtis Vi 8, 13. || 
*atiche... : atis Vi '1, 16, 22, 27, ‘82, '34, '36, 

37, 38, 46, 47 | (q. 1870) atis Vi 35; -i$ Vi '36. 
|| *soyiche : sòyis Ne 15, 16, 44. || +saviche 5: 
(q. 1870) savis Mo 20, || *fuchiche..." : fusis 
Ph 15; -is Ch 43. 

ITI. *soyeüche 

soy és Ne 32. 
IV. *savisse °: savis Mo 41. || *fuchisse ? : 

fusis S 3T. 
= C. T. “fut : fu Ne 65; Vi 43 [q. 785; fu(s) 

q. 1616]. 
IL. tèst... : é To 48 | (q. 1870) è To 6 (kè tè 

2 sing.), 7. 

: soy®s Ne 14 | (q. 1870) 

1 Lac. : (q. 785) To 2 (“il faut” ét, inf.), 
7 (id.), 43 (id.). 

? Ex. : Mo 1 swa, sway, fus; Mo 20 swa, 

savis, fus; S 37 sês, fus, fusis; Na 1 sey, 
sés, fus; ete. Les formes doubles ou triples 
doivent exister en de nombreux pts oü l'en- 
quéte ne les fait pas apparaitre, du moins 
dans la zone où les deux subj. se confondent : 
cf. c. 122. 

3 A B 7, súy est la var. normale de séy : 
ef. t. T, e. 91 SOIF. 

4 Cette f. s'emploie aussi comme inf. : cf. 
c. 84, D. 

5 Altération de sés ou métathèse de sês? 
6 Le rad. sav- est calqué sur celui de Avorn : 

ef. c. 120, B. III. a, taviche. 

NOTICES 121-122 

7 Adjonction des flexions du subj. à *fuche, 

qui était déjà un subj. (fr. fusse). 

a. PLURIEL. 1° pers. : q. 1963 (4, 231) 
«il faut que nous ayons de la patience et que 
nous soyons bien bons pour ne pas nous 
plaindre >. Formes de soyons parallèles dans 
l'ensemble à celles de avons (qui figure dans 
la méme question). Mémes remarques que 
pour AYONS : ef. c. 120, a; noter les types 
fusis, fusès..., sdháüh... 

2€ pers. : q. 1616 (4, 150) «il faut que tu 
sois sage, que vous soyez sages », 596 (4, 24) 

«je veux que vous soyez contents ». Mémes 
remarques que pour la 1 plur. La forme de 
la 2 sing., qui figure aussi dans la q. 1616. 
se retrouve à la 2 plur. dans une zone occid. 
qui atteint vers l'est les pts Ni 38, Ch 27 et 

'G4, Th 72 et 82, Ph 45 (types sês, sês, sus, 

sus, fus, fus, etis, savis...). 

3° pers. : elle ne figure pas dans le ques- 
tionnaire. 

B. IMPÉRATIF PRÉSENT : q. 1948 (4, 
220) « sois gentil, mon petit garcon ». Lacunes 
trés nombreuses vouvoiement, à l'ouest; 

périphrases diverses. En général, méme forme 
qu'au subj. prés. Notons simplement ici : 
say té, litt. 'sois-tu' Ni 19, 20, 28, 85 (...tŒ) ; 

sés tà Ni 20 (Ardevoor). 

122. (QU'IL) FÜT. Subj. imp. de ÊTRE, 3 sing. 

Q. G. 786 (Q. P. 2, 169) «il fallait qu'il fét bien malade pour se droguer >; 
1871 (2, 177) «j'avais peur qu'il ne fût malade >; 
1967 (4, 235) «nous crümes quil y fût resté ». 

*@ Le tableau se fonde sur la q. 786 !; on 
ajoute les var. les plus importantes de la 
q. 1871 et quelques formes de la q. 1967 
(beaucoup de lacunes; on répond le plus sou- 
vent par le cond. passé) formes doubles, 
triples, quadruples 2... 

Les radieaux sont variés : “fou- “fu- peut 
étre celui du subj. imp. primitif, mais il peut 
venir aussi du pa. déf.; tèst- est fréquent dans 
la conjugaison de ÊTRE (tèstans 'sommes'...); 
*séy-, “soy-... viennent du subj. prés; les 
flexions du subj. s'ajoutent aussi à des subj. 

imp. primitifs (*fuchiche, *fussiche, *fuchisse); 
ete. 

Classement parallèle a celui de la e. 121. 
Mais les formes classées sous B sont naturel- 
lement beaucoup plus nombreuses ici : voy. 
notam! les types liég. “fouke, *éstahe, *fou- 
rihe... 

Pour l'explication des divers types, voir 
les notes. 

Dans la plus grande partie du territoire, 
les subj. prés. et les subj. imp. s'emploient 

indifféremment et ont done la méme valeur : 
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(QU'IL) FÒT |” ̀ | 
D D D >, Ma, subj. imp., 3 sing. A A 

> tsweye (O "éstahe 

"swaye = Ô *estache EZ 
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3^ A *seâche <>- “èstasse 
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*sûche 9 *éstaye *fouyahe... 

*suche S tëstihe “fourihe... 

“setich *estich * . seúche èstiche ... Tou, (be 
x a D xv 

*seuche <> “èstuche, -é- *fouriche, furdss 

*soche *ésteüche *fourisse, *fu- 

*soyiche, *seu-, *sé-, 
A 
e *étiche MV ) *soyèche 

*sèyahe ` “soyiche, *sé- 

*fouhe... d “fousse C sèyax = *soyuche, *sè-, “-euche 

+ +< "wot a5 " 3. 

fux $ fusse Ó séyache < 2 soyeüche, so, sè 

*fouche *fouye O “sèyasse š 
f Y fur WO DA ig | “fuchiche, -iche, -éche ? 37 38 
“fuche... O “sèyihe, *so- Yi *fussiche ---- limite ouest et sud de la zone oü le prés. 

se 4 . Ls PIS 
*füche Y *fuchisse et l'imp. du subj. demeurent certainement distincts 
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dans «il faut qu'il soit » et «il fallait qu'il 
fút », on peut donc employer les mêmes 
formes pour sorr et pour Für, Ce n'est que 
dans le nord-est que le subj. imp. différe 
encore du subj. prés. et que la concordance 
des temps est encore respectée; cf. t. 3, p. 97, 
notice 53, GU'IL PLUT (de PLEUvOIR)?. La 
zone oü semble persister la distinction des 
deux temps du subj. déborde assez largement 
vers l'o. et vers le s. la province de Liège 5; et, 
chose étonnante, elle déborde aussi assez lar- 

gement vers l'o. la zone oü persiste le passé 
défini (c. 114 TOMBA); il parait done exister, 

à l'o. du domaine liég., toute une région où le 
subj. imp. se maintient alors que la pa. déf. 
a disparu 5. 

On porte seulement sur la carte, et encore 
dans la mesure du possible, les formes qu'on 
n'avait pas recueillies pour le subj. prés. Les 
signes sont les mêmes pour les deux cartes. 
Noter que, pour simplifier la carte, on a groupé 
sous un même signe des formes de radical 
identique ou semblable qui diffèrent légère- 
ment. dans leur terminaison et que le tableau 
sépare (*fuche, -à-, -é-; tèstiche, -6-; *éstuche, 
-it-, -é-; ete. : cf. légende). 

= A. I. a *seüye: séy Ch '64; Ni 2; Na 59, 
79; D 86; Ma 1. 

b. *seuye : sèy Ma 42, 58. 
c. *sóye : sóy D 68, 81, 101; Ma 36 (só"y), 

40; Ne 4 | (q. 1871) sóy D '109; Ma 1. 
d. *soüye : siiy Ne 11 (q. 1871). 

e. *soye : sòy Ph 53; Ar 1; Ma 43; Ne 9, 

15, 31, 32, 48. 
f. *séye : sèy Ma '50; B 16-27; Ne 26 | 

(q. 1871) séy Ma 53. 
g. *swéye : swèy D 113. 
h. *swaye : sway Mo 1 | (q. 1871) sway 

Th 14; D 113. 

II. a. *seüche : sés To 28, 94; A 87; 

Ch 63; Th 14 (sé/us); Ni 1, 93; B 28, 33; 

Ne 24, 83-48, 47, 49 | (q. 1871) sés To 13; 
Ne '23, 60. 

b. *sunche : scs S 10. 

c. *süche : süs To 73; D 110, 120-186; 

Ne 20, '22, '23, 51, 69 | (q. 1871) süs Ar 2; 
Ne 48. 

d. *suche : sus To '71; A 1; Mo 64; Ni 38; 

B 33; Ne 60, 63, 76 | (q. 1871) sus Ph 6; Vi 18. 
e. *siche : sis B 28, 80; Vi 18. 
f. +seúche... : ses To 39 | (q. 1871) sés 

To 27; Ni 88, 98. 

g. *seuche : ses Ne 44 | «seuche » To 37. 
h. *soüche : süs Ne 11. 
i. *souche : sus Vi 16, 27, '86, 46, 47 | 

(q. 1871) sus Vi '1, 22 (arch.), '34, 38. 
j. ^soche : sòs Vi 2 (q. 1871). 
k. *swache: swas To 1. ` 
HI. a. *seüsse : sés Mo 41; S 29-37; 

Ch 16; Th '2 | (q. 1871) sés Mo 42, 44; Th 5. 
b. *susse : sus S 1, 13, 19; Th 5; Ni 33, 

86 | (q. 1871) sus Mo 9, 58, 79. 
IV. a. *sôt... : só To 6 | só, No 2, 3 | 

(q. 1871) só No 2, 3. 
b. “sot : sò Ne 57; Vi 2, 6 | (q. 1871) sò 

Vi 25. 

c. “sout: su Vi 22 | (q. 1871) su Vi 16, 27. 
d. *sut : (q. 1871) su Vi 43. 
e. *swat : swa Mo 1. 
= B. 1% a. *fouhe.. : fuh. W 85, '86; 

H 50; L 1, 4, 7, ‘16, 19, 43, 85-94, 106-116; 
Ve 1-31, 35-44; My 1 (fuk, fur), 2; Ma 2, 12, 

19 | fux H 2; Ve 40 (Francheville); My 3-6; 
Ma 20; B 2, '3, 4-7 | fóh Ve 32, 34 | fuj [?] 
L 2 || (q. 1871) fuh H 67, 68; L 501, 66: Ma 8 ` 
| fux D 84 || (q. 1967) fuh H 1, Ma 4; fuh" 
W 10. 

b. *fouche : fus H 21; Ve '36, 47; B 9, 11 | 
(q. 1871) fus B 6. | *fuche : jus To 24, 27, 
48, 58, 99; A 1-7, '10, 12, ‘18, '18, 28, 44, 50, 

"52, 55, 60; Mo 17, 20, 37; S 6, 10; Ch 4, 27- 

33, ‘86, '54, 61, '64; Th 24, 46, 53; Ni 11, '25, 

61, 72, 90, 112; Na 1, 22, 23, 44, 69, 79, 107, 

112, 130; Ph 6, 33, 37, 54, 69-86; D 38; Ma 85; 

B 16 | (q. 1871) fus To 28, 48, 78; A '20; 

Ch 16, 43, 63; Th '32; Ni 1, 39, 107; Ph '11, 

16, 45. | +fòche : fòs, fès Ni 26, '97; Na 6; 
Ph 16 | (q. 1871) fés Na 30, 59. | +fèche : fés 
Ni '5, 28, 45 | (q. 1871) fés Ni 2, 17 (rart), 
26. || *fúche : fus A '20 | (q. 1871) füš A 28. 

c. *fousse : fus L 29 | (q. 1871) L 101. | 
+fusse : fus Mo 1, 9, 23, 41-44, '57, 58, 79; 

S 87; Ch 16, 26; Th 25-43, 54-82 | (q. 1871) 
fus S 19, 86; Th '2; Ni 56. 

d. “fouye : fuy L 14 (q. 1871 et 1697; fen 
q. 786). 

II 7. a. tèstahe : èstak W 13, 35, '36, '56; 
H 1; L 45, ‘50 | (q. 1871) èstak L 19, 87 | 



(q. 1967) èstah L 106. | +fouyahe... : fuyah 

L 19; Ve 6 | fuah H 67 | (q. 1871) fuyah L 94. | 
+sëyahe... sèyah D 64, H 68; L 19; 

Ve 40 (ville); Ma 9, 19, 24 | -ax D 34; Ma 4, 
29 | (q. 1871) séyah W '36; H 50; Ma 3; B 6. 

b. tèstache : éstas W 1, ‘39, ‘52, 68, 66; 

H 8, 27, '28 (-ahlš), ‘42. | *séyache : sèyas 

B 11, 12, ‘14 | (q. 1871) sèyas B 9. 
c. tèstasse : éstas W 10; L 85, 39, 45, '50, 

61 | (q. 1871) éstas L 1, 29, ‘75. | *séyasse : 

sèyas L 29, 101 |(q. 1871) sèyas L 1. 

d. èstay B 11 (q. 1871) 8. 
1112. a. *fourihe : furin W 30, '42, ‘56; H 

49; L 1, 29, 66, 87, 106 | -¿z H 46 | (q. 1871) 
jurih Ve 8 | (q. 1967) jurih L 45. | 
+fou.ihe... : fuih Ma 8, 9; -iy Ma 4 | (q. 1871) 

fuih D 64; Ma 2. | tèstihe : èstih W 21. | 
+sèyihe : sèyih H 58. | *soyihe : sóyih H 58 

(q. 1871). 
b. *fouriche : furis W 89; H '20; B 15. | 

+èstiche... : éstis H '39 | -é$ W 3; H 87. | 
*étiche : i£ Vi 8, 18, ‘21, 25 | (q. 1871) 
ètis A l; Vi 6, 18 | “atiche : atis Vi ‘1, 16, 

22, 27,82, 85, ‘86, 37, 38, 46, 47. | *soyiche : 

sóyis Na 99; D 30; Ma 39, 46, Ne 15, 16 | 

(q. 1871) sòyis Na 127; Ma 36, 43; Ne 44 | 

/s0i Ma 39. | +soyiche : sòyis D 7 | (q. 1871) 
.sóyi$ Ne 57 | *seuyiche : sèyis D 38. | 
+sèyiche : sèyis D 46; H 38, 69; Ma 51 (sèis); 

B 21 (qqf.); Ne 16 | (q. 1871) sè(y)is Ma 51. 
| *séyiche : sèyis Na 101 | (q. 1871) sèyis 

D 88. | *saviche : savis Mo 20 (q. 1871). | 
*fuchiche : fusis Ch 72; Na 109; Ph 15, 42 

(q. 1871) fusi$ Na 107. | “fuchiche : fusis 

Ch 43; Na 135 | (q. 1871) fusis D 88. | 
*fussiche : fusis S 29 (q. 1871). 

c. *fourisse : furis L 61, 101 | (q. 1871) 
furis L 1, '75. | *furisse : furis L 35 (q. 1871). 
| *astisse : astis Th '2. | *savisse !? : savis 

Mo 41. | *sa.isse 1 : sais Mo 41 (q. 1871; 
G. Delattre). | *fuchisse : fusis S 37; Ch 26 | 

(q. 1871) fusis Th '2. | 
IV 4, a. +soyuche : sòyus Na 49, 127, 129; 

D 25, 72, 73, 84 | (q. 1871) Na 79; Ma 86. | 
séyus Ph 33. | +seyuche : sèyus Na 84; D 15, 
58. | *éstuche : èstus Ni 85; W 59. 

b. furés H 21. | tèstòche : èstùs Ni 20 | 

-é$ Na 19 | (q. 1871) èstés Ni 28; Na 6. 
c. tsoyéche : sòyœs D 40 | (q. 1871) sòyès 

D 7. | *séyéche : sèyès Na 116. | *éstéche : 

estés, -Gi Ni 6, 17, 19 | (q. 1871) estés Ni 20. | 
+fuchéche... : fuses Ph 61, '78, 79 | fésés 
Ni 98 22. 

V. tèstoche !? : èstòs Ni 17, 28, 45. 

VI. +soyeche ? : sóyés D 96 | (q. 1871) 

soyés D 94. 
VII. *ésteüche 3: estés Na 20, 80 |(q. 1871) 

èsté$ Ni 19 (e) 20 (Ardevoor); W '32 

(«esteuche »), '45 (id.) | *soyeüche... : sóyós 

Ne 14 | (q. 1871) seyós Ne 32; sè- Na 19, 20. 
= C. *fut : fu To 13; Ne 65; Vi 48. 

1 Lacunes de q. 786 (on traduit par le 

condit, par une périphrase, etc.) : No 1; 

To 2, 7, 48, 78; Ni 89, 80, 107; Ar 2; D 94. 

Ces lac. ont été comblées à l'aide des deux 
autres q., sauf No 1, To 2 et 7, Ni 80. Formes 

suspectes de q. 786 : Ph 45 fus [pour fus]; 

Th '2 és [?]. 
2 Ex. : A 1 fis, sus, ètis; Mo 1 fus, swa, 

sway; Mo 41 fus, sós, savis, sais; Th '2 fus, 

fusis, sês, astis; L 1 fuh, furih, furis, éstas, 

èstah, sèyas, séyah; etc. 

3 Du fait que dans l'ouest de la B.R. et 

notamment dans la zone picarde, plusieurs 

formes sont souvent possibles pour le subj., 
on relève parf. pour FÒT, q. 786, des formes 

qu'on n'avait pas relevées pour sorr, q. 785 : 
To 13 fu; 78 fus; 94 sés | A 1 ètis; 44 fus | 

Mo 79 fus | S 6 fus; 19 fus; 36 fus | Ch 16 
jus, fus; 26 fusis; 63-64 fus; 72 fusis, ¿$ | 
Th '2 astis; 14 sæju; 24 fus | N11 fus; 86 fus | 
Na 107-109 fusis; 185 fusis; Ph 33 séyus; 
42 fusis; 61 fuses; 79 id. Pour les formes du 
Hn, on ne peut douter qu'elles s'emploient 
indistinctement. Pour celles de Na et de 
Ph, il doit en être de méme : sorr a été traduit 

jus dans la plupart des points en question. 

Les points ou FÒT a été rendu par une autre 

forme que soir et pour lesquels la distinction 

des deux temps du subj. ne nous parait pas 

assurée, parce qu'ils se trouvent plus ou 

moins isolés, sont D 84, 94, 96; Ma 46 et 51. 

La forme francaise de la question a pu influ- 

encer les réponses; mais on a pu aussi, dans 

certains points, méme dans des points limi- 

trophes pour lesquels nous n'avons formulé 

aucun doute, traduire d'une  maniére 

archaique. 
4 La substitution du subj. imp. au subj. 
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prés. (ou la confusion des deux temps) méri- 
terait une étude approfondie. Dans une grande 
partie de la B.R., il n'existe plus, semble-t-il, 

qu'un «temps » du subj.; mais ce «temps » 
peut avoir, au moins dans certains cas, deux 

«formes ». En se référant à ces «formes », 

on continue cependant à parler d'un «subj. 
présent > et d'un «subj. imparfait »; ef. 
GrIGN., BSW 50, p. 462 et 464 [subj. «impar- 
fait (tenant lieu du prés.) »] et p. 466 (subj. 
«prés. » et «imp. »; RUELLE, p. XXXVI sv. 
(«subj. imp. > I et IL, mais rem. II : «On 
ne fait dans l'usage aücune différence entre 
les deux formes du subjonctif » (voy. aussi, 
p. XL-XLI, la note sur le subj.); COPPENS, 

Gramm., p. 11-8. 
5 Cette conclusion, qui ressort de la com- 

paraison de nos c. 121 et 122, est surprenante 
et devrait étre contrólée. Elle ne s'aecorde pas 
avec celle qui est tirée au t. 3, p. 97, de la 
comparaison de (QU'IL) PLEUVE et de (QU'IL) 

PLUT : pour cette dernière forme, «les véri- 
tables subjonctifs imparfaits, amenés par la 
classique concordance des temps aprés un 
conditionnel » ne sont plus employés « qu'au 
nord-est », c.-à-d. dans une zone dont les pts 
extrémes vers l'o. et vers le s. sont : W 35, 

63; H '39, 1, '45; D 34, 46; Ma 24, 29; B 15. 

Cette zone coincide exactement avec celle où 
persiste le pa. simple : cf. c. 114. Mais elle 
s'étend moins loin vers l'o. (non vers le s.) 
que celle où FÒT se distingue de soir. La 
différence peut-elle s'expliquer par l'influence 
des questions françaises (il faut qu'il sorr, 
il fallait qu'il FOT)? Peut-être vaut-il mieux 
supposer que la distinction des deux temps 
se maintient mieux pour certains verbes que 
pour d'autres. Cf. «, in fine. 

$ Les types “fouke, “fouche, +fúche..., et 
aussi +fusse à l'o., correspondent littéralt au 
fr. fusse. Dans lg. *fousse et “fouye, la cons. 
étymologique a été remplacée par une autre, 
qui earactérise le subj. 

* Les types en -a-, *éstahe..., *-ache, *-asse, 

*-aye, ont une flexion analogique, prise aux 
verbes «faibles » (*tchantahe 'chantasse'... : cf. 
a); pour -s et -y, cf. n. 6. 

8 Cp. c. 119 (QU'ELLES) GÈLENT, 4. III. a, 
ègalèy au méme pt. 

° Les types en -i- sont d'origine diverse. 

En lg. +fourihe, “-iche, *-isse, “furisse se 
rattachent au pa. simple *fouri, tfuri ‘fus’ 
(c. 114, a); *fou.ihe est fait sur +fou ‘fus’, 
avec une flexion *-ihe propre au subj. imp. 
des verbes «forts »; la flexion a sans doute la 
méme origine dans “èstike, “-iche, *séyihe, 
+-iche, *soyiche, *seu-, c.-à-d. dans les formes 
situées dans le domaine liégeois ou aux 
abords. Plus à lo. et plus au s., *-iche..., de 
méme que +-uche... (IV), caractérise le subj. 
en général. p T EE 

10 +savisse et +sa.isse doivent être tous 
deux influencés par avoir. Cf. e. 121, n. 6. 

11 La flexion +-uche, *-üche, +-éche est p.-ê. 
une var. de +-iche due à la labialisation de à 
devant $. 

12 Peut-être aurait-il fallu réserver la graphie 
+-êche aux formes de Ni, et écrire les formes 
de Na, Ph, D avec *-euche. 

13 Les flexions +-oche et +-eúche sont obs- 
cures. Quant à -éche, qui prolonge *-uche vers 
le sud, il est p.-é. une variante de celui-ci. 

«. VERBES FAIBLES : q. 1879 (4, 206) 
«il serait désirable qu'il mourût ». Lacunes 
trés nombreuses : on répond souvent par le 
condit. ^... qu'il mourrait”. Dans le domaine 
liég., types en -a- à terminaison «faible » : 
*morahe... : morah W '8, 10, 13, 35, '36, 

'42; H 1, 49, 50, 67; L 1, 4, 7, 19, '82, 48 

(arch.), '50, 85-94, 106-116; Ve 1-44; My 1 

(-ak"), 2; Ma 3-19, 24, 29 | -a y H 2, 46; My 3-6; 

Ma 20; B 2, '3, 5 | móraf L 2121. || *morache : 
móras W 1, '39, 63, 66; H 8, 21, 27, '28; 

Ve 47; B 12. || +morasse : móras W '8, 10, 

13; L 1, 35-45, '50, 61, “75, 101. || +moráye : 
mòray L 14. 

En dehors de cette zone, on a les mèmes 

terminaisons que pour le subj. prés. (ou que 
pour le subj. imp.) : *moriche, “morisse à Vo.; 
*morüche Na n.-e.; *mo(u)riche, *mo(u)reüche 
au s.-e.. Noter, à l'extrême ouest, les f. en 

+rche : No 1 mars; To 6 múrs, 24 mèrs, 
27 mwèrs, 28 mrs, 99 mwèrsè, 

Le type "meure ” est fort répandu en dehors 
du domaine liég.; il apparait méme en quel- 
ques points de la zone hachurée : Ni 85 mar; 
Na 49 et 99 múr; D 15 et 40 múr, 72-78 mër: 

H 38 mür (ou múrrú cond.), 68 id. [?]; Ma 24 
mür (ou morah; on a múr aussi à Ma 40, 42, 



58 et B 22, 24, 27). Ce fait semble prouver 

que la distinction des deux temps du subj. 

persiste dans la même aire pour MOURIR que 

pour PLEUVOIR : l'existence de mür à H 38 et 

Ma 24 est particulièrement remarquable; et 

il n’est pas moins suggestif de constater que 

les types en -a- (*morahe, -ache, -asse, -áye) 

se trouvent précisément dans l'aire de per- 

sistance du pa. simple (cf. n. 5). 

8. PLURIEL : le questionnaire ne contient 

pas de formes du pluriel du subj. imp. Dans 

la formation réguliére, paralléle à celle qui 

est connue en fr., leurs flexions unissent à 

la eonsonne du subj. les flexions des temps 

passés (ind. imp.) : Ve 89 +tchantahe(s) ‘chan- 

tasse(s)”, *-ahins '-assions', ^-ahíz '-assiez', 

‘-assent'; de méme, pour AVOIR et +-ahint 

ATLAS LINGUISTIQUE DE LA WALLONIE 

ÊTRE, *-ouhe, *-ouhins... et *fouhe, *fouhins...; 

— L 1 ttchantahe, +-ahis, “-ahiz, ^-ahít 

touhás..., “fouhis... Mais il existe, en maint 

endroit, une formation moins normale, dans 

laquelle la consonne du subj. s'ajoute aux 

flexions des temps passés; d'ou des formes 

comme “tchantihe, “tchantinhe, ete., et, pour 

ÊTRE, par ex., “fourike 'fussions...'; pour le 

nm., cf. Win, $180 (vêdês, -1$, -ê$); pour 

l'o.-w., GRIGN., BSW 50, p. 446... (“tchantiche, 

-éche, -inche...). Une sorte. de. combinaison 

des deux procédés, qui semble largement 

répandue, aboutit à des formes complexes où 

la consonne du subj. figure deux fois : L 1 

“tchantahisse, *fouhtsse, +fouhihe, tavahisse...; 

nm.  *eüchinche,  “fuchinche= (*fuchenuche 

Na 79). Cp., pour le sing., c. 121, n. 7. 



ADDITIONS ET CORRECTIONS 

Sauf exception, les notes ci-dessous sont annoncées dans le texte par le signe *. 

P. 20. Bibliographie. Add. : Jacques Citav- 
RAND, Les parlers de la Thicrache et du Laon- 
nois, Paris, 1968. P. 103-251 : Morphologie. 

Mél. Delbouille. — Mélanges de linguistique 
romane et de philologie médiévale offerts à 
M. Maurice Delbouille, 1964. 

P. 28a. Pour tà lès en verviétois, cf. 
É. Lecros, DBR 17, p. 24, n. 1. 

P. 29 a. La confusion entre ad illu et 
in illo doit probablement étre mise en 
rapport avec le fait que la prép. in est repré- 
sentée par a, exactement comme la prép. a d, 
dans tout le sud de la B. R. : cf. REM., Synt. 
2, 861-3 (c. 14). 

P. 36 a. On touche ici à des faits qui doivent 
probablement étre mis en rapport avec la 
fusion de ad et de in en une seule forme a 
dans le sud de la B. R. : voy. ADD. ci-dessus, 
p. 29 a. l 

P. 45 b. Le fém. "une? s'introduit dans le 
composé ‘vingt et un” quand celui-ci est 
tonique (comme dans la série des nombres): 
mais on peut se demander s’il en va de même 
en position atone, par ex. dans «vingt et un 
franes ». 

P. 79 b. Pour interpréter la carte en ce 
qui concerne NOUS régime antéposé, noter que, 
dans tous les points où ne figure aucun des 
signes clairs représentant “nòs et “mous, on 
dit “nos. 

P. 121 b. Noter que la prép. in est aussi 
représentée par a dans la région ou l'on a 
a < inde. Cf. ADD., ci-dessus, p. 29 a. 

P. 145 a. Pour di és —le sien, la sienne’ 
à A7, cf. c. 53, a, in fine. Ce type aurait dû 
être porté sur la carte, 

P. 159 a. Cf. ADD., ci-dessus, p. 145a. 
P. 167 a. Noter qu'on a, par ex., une forme 

identique, syè, pour CELUI et pour SIEN à 
À 1; Mo 1, 58, 79; Ni 1. 

P. 187 a. L'omission de qur dans les rép. 

s'explique par la forme de la question, où 
QUI est suivi de points de suspension; il aurait 
fallu, par ex., «celui (ceux...) qui chantent ». 

P. 193 a. Il convient de rappeler que, dans 
certains points, notamment dans le nord de 
B, la voyelle de QUE ne coincide pas avec la 
voyelle caduque locale : ef, notice 69, «. 

P. 197 b. Pour interpréter la carte, noter 
que le type "éi (tét...) existe probt partout à 
côté des autres, c.-à-d. de *éy, +yet et +èyèt... 
Pour Cerfontaine [Ph 45], par ex, BALLE 
donne *èt et +èy(èt); pour Nivelles [Ni 1], 
Correns donne quatre formes tèt, tèy, 
tèyè et “yè. 

P. 207 b. Pour "mie" dans le Borinage, 
cf. P. RUELLE, Notes sur la négation en borain, 
Nos patois du Nord, n°5 11-12, juill. 1964 - 
janv. 1965, p. 15-18. — M. Ruelle, que j'ai 
consulté au sujet des données du Hainaut occ., 
considère que le mé de Mo 44, comme le mi 
de Mo 42, est une forme de "mie", et que le 
mè de To24 et A ^10, qui existe aussi à 
Mo 42 et qui est toujours suivi de “que”, 
provient bien de magis. — Il aurait fallu 
porter sur la carte le type "mie" du Hainaut 
occ. 

P. 209 a. Ajouter 
de akté; É. L.). 

P.233b. On n'envisage pas le cas des 
formes “stu, +stou après consonne. Dans cette 
position, il s'intercale normalement une voyelle 
caduque (i, w...) entre s et t : tas” situ? 
‘as-tu été ?'. Mais, dans certains points, les 
formes avec voyelle épenthétique sont con- 
currencées par des formes en és- : Ve89 
twice as” èstou (ou sutou) ? ‘où as-tu été ?'; 
My 6 (Basris, BSW 51, 347) sdtu ou éstu. 
A My1, É. L. signale, pour «avons été », 
avan èstu ou ava stu. 

P. 256 b. "è la cuisine" = “en la cuisine”; 
mais a, qui équivaut litt! au fr. à, peut aussi 
représenter en dans le sud-est : cf. ADD., 
ci-dessus, p. 29 a, 

: at'té My 1 (néol. au lieu 



P.281 b. Peut-être faudrait-il songer à 

expliquer certaines formes monosyllabiques à 

voyelle longue par une contraction (avè > ë, 
é; avó > 6, si) plutôt que par l'analogie ? 

P. 283 b, not. 104, introd. Pour la flexion C 

(+-tè, +-tè), cf. F. CARTON, La désinence 

picarde de 6° personne en TE, Nos patois du 

Nord, n° 15, juill. 1966 - janv. 1969, p. 7-12. 
P.284 a, dernière ligne. pótng Ph "A 

= portent. La nasale ó est surprenante; on 

attendrait ó. ` KE NE 
P. 303 a. Pour čr am, voir aussi FEW 3, 

246 b. ous A 
P. 303 b. Q. 1540, par ex., on a © A af à 

B16 et Ma 53. Dans les 3 points où l'on a 

+av “avait”, on a aussi tav ‘avez’ (e. 102). 

Malgré eette coincidence, les deux formes ne 

sont pas tout à fait dans le méme cas au point 

de vue phonétique : tav ‘avez’ < avé, avó; 

tav ‘avait’ < aéf, avéf (q. 1514, avéf à Ma 40). 

La ressemblance serait plus forte si “av “avez” 

remontait à une forme interrogative aoo f, 

avé J ‘avez-vous’. 

P. 309 a. A propos de la note 6, É. Legros 

observe que l'unification en -iy est assurée 

pour Ve 32 (Jalhay) et qu'elle est probable 

aussi pour Ve34; pour ce dernier point, 

ajoute-t-il, les notations sont pourtant diver- 

gentes : on a vni ‘veniez’ ici, sous A. I, mais 

(mes dents) kakiy 'claquaient' p. 3118 et 

avi ón... ‘avaient une” p. 311 b. 

P. 318 b. A My 1, il existe, à côté de furt, 

fuyi, une forme fuhi (É. L.), qui s'explique 

sans doute par une influence du subj. imp. 

(cf. c. 122, B). 

P. 333 a. et 335 a. La comparaison avec 

c. 92 (j) Ar montre que les formes ë de 
l'extrême ouest classées p. 383 a, sous A. III, 

qui sont prob' réduites de èy par amuissement 

du y final, se confondent aussi avec l'ind. prés.; 

elles devraient done venir dans le tableau 

sous C. I et prendre sur la carte le méme signe 

que les é de C. I (dont elles sont d'ailleurs 

voisines). On pourrait aussi modifier le clas- 

sement dans le sens inverse, en portant. sous 

A. III les é de C. I, qui sont prob! réduits aussi 

de éy. 



INDEX 

La matière étant présentée, dans Je corps du volume, suivant l’ordre traditionnel des 
espèces de mots (voyez p. 15 et table des matières ci-après), il n'était guère utile de la reclasser 
analytiquement. Le tableau « ci- -dessous ne vise pas à être absolument complet, n comprend 
deux parties : A : 

A. un index lezicologique, qui rassemble les mots français dont les notices fournissent des 
correspondants patois, et aussi un certain nombre de formes dialectales (mots ou flexions); 

B. un index grammatical, qui rassemble les principaux éléments morphologiques ou 
syntaxiques, et aussi quelques faits phonétiques. 

Dans la partie A, qui ne retient naturellement pas tous les types de mots ou de flexions 
figurant dans les notices, les formes françaises sont en romain, les formes dialectales en n italique. 
Les mots entourés de demi-crochets représentent des types, généralement dialectaux (ex. 
"nous-mêmes "). On met en petites capitales les mots qui donnent lieu à une notice et à une 
carte (ex. : ACHETER). 

On renvoie aux pages et aux colonnes : 185 = page 185, colonnes a et b; 185 a — page 185, 
1re colonne; 185 b = page 185, 2° colonne. Les points de suspension qui accompagnent un 
nombre indiquent qu'il faut aussi se reporter aux pages qui suivent, c'est-à-dire au reste de la 
notice : TOMBA 315... — 315-817 a. 

Les indications concernant les cartes et les notices sont entre crochets (ex. : nous SAVIONS 
le. 110]). Après les crochets, on indique aussi, dans la partie A, les numéros des pages couvertes 
par la notice; dans la partie B, on omet ces numéros. 

A 

a, prép. 27...; "à + inf. 237a | vais dire" 287 b...; "va être" | avancer : avance (ind.) 250 b... 
"à les", aux 27..., 848 a. 290 a; ‘allez venir”, "vas | AVOIR 17, [c. 82] 225..., 288 a | 

“a, en + gérondif 285 b. venir" 295 a. EU, part. passé [c. 88] 227... | 
ta, en, adv. et pron. 121-129. | apprendre : n. apprenons Tale, 92] 251..., 255 b; tu 
abaisser : ABAISSEZ (impér.) 257 b... | apprendrons 295. as, il a 258 b; n. AVONS 259, 

[e. 99] 269... *as, aux 27-28. [c. 95] 261..; v. avez 
ACHETER 17, [c. 76] 209.., | asseoir : assieds-toi 73b | [c. 102] 279..., 344 a; elles 

843 b | acheté 17, 211. | .assoirai 287 b... ont 261 b, 285 a; ind. prés. 
achever : "que vous acheviez" | assombrir, réfl. 245 | (le temps 287 a, 291a | aura 290b; 

827 b... s') assombrit (ind.) 250 b... V. AUREZ [e. 107] 291... 
“acsègni 241 a. | "atout + gérondif" 235 b... javais 303, 314b; avait 
áge 179... attendre : attendais 298 b. 308, 844 a; avaient 311 b 
+dke 48 a. < . ..| au, art, 28 b, 85 | remplacé J'AURAIS [c. 118] 318...; 
aller 17 | "vas-tu ?? 71b | n. par in illo 36a, 343a | tu aurais, il aurait 315 b 

allons 257b...|allons(impér.) | “au? + inf. 285 b... | "au? jeus 317; eurent 318... 
259 b | allez-vous ? 266 b | + forme en -ant 236 | "au que n. ayons 835a; que v. 
allez (impér.) 267 b... | vont | tout? + gérondif 236 b || ayez 335 | aie, impér. 885 b 
285a | alla 817a | aille AUX [e. 2] 27... "avoir" pour ‘être’, voix 
321 b | quen. allions 327 b | | tao, avez 291a | “av, avais réfl. 281a, 288b | IL Y A 
"on va + inf." 259 b...; "je 808b. ` [c. 44] 181..; y a-t-il? 



ATLAS 

183 b | +awou, eu (My est) 

229 b. 

"baisser" 271. 

béni : "de l'eau bénite? 52 b. 

bien : "ou ` 199... 

"bis-eler” 289 b. 

blanc : "du fil =` 52 b. 

boire : boirai 287 b... | buvait 

296 b... 

"bonhomme", mari 139 a. 

bouger : bougeait 297. 
bourgeonner : bourgeonnent 

(ind.) 284... 
brun : "du brun cuir’ 52 a. 

"ga" + pron. rel. 178, 175 b, 
177. 

cassée 218 b. 

ce, adj. dém. [c. 56] 159... 
CE, pron. dém. + rel. [c. 61] 

178... | CE sujet de ÊTRE 

[c. 62] 175... | "c'est" : voy. 
ÊTRE. 

CELLE (gul...) [e. 60] 171...; 

celles qui... 171b | CELUI 
(qui...) [e. 59] 167... 

ces 167 b | cet 165 b | CETTE 

Te, 57 et 58] 161.., 168... 
ceux (qui...) 168 b... 

chanter : chantait 296 b... 

charger 215 b...| chargée 219 b. 

"charret-er” 249 b. 

charrier.: il CHARRIE (ind.) 

[c. 90] 247... 
chatouiller 216 a. 

chercher : n. cherchons 257 b... 

chez nous 75. 
Ta, ici 191 b | -ci, avec dém. 

163 a, 167 b. 
claquer : claquaient 310 b... 
+ço, ce, pron. 178, 175 b. 
“combien” 181 b. 
commencer commencent 

(ind.) 284... | commençait 

297. 

comprendre : v. comprenez 

274 b. 

*eou, ce, pron. 178... 

COUCHER le, 78] 213..., 271 b | 
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couché 216 b... | COUCHÉE 

[e. 79] 217... 
coudre : cousait 296 b. 

courir 223 a | courra 290 b | 

je courus 317 a. 

couvrir 223a | "se couvre” 

(ind.) 242b | "couvert? 

223 a. 

*erámignon 133 a. 

crever ` crèvent (ind.) 284. 

erier 216 b. 

eroire 67 | croyais 296 b... | 

croiraient 315 b. 

“crouwin, *eruó 51 a. 

cueillir : cueillais 298. 

cuire : n. cuisons 257 b... 

*ewin, “cwène, quel, quelle 

179, 183... 185. 

teyin, celui 168, 169 a. 

rd-à” + adj. poss. 143 b, 

147 a, 158 b, 159 a. 

dans 35-88 | DANS LE [c. 5] 

85...; dans P, dans la 36 b; 

dans les 86 b. 

de, prép. 29-35, 113 b | devant 

compl. d'agent 39..., 41... || 

DE LA (art.) [c. 4] 81...; de l' 

388 b | 'de les", des (Verv.) 

89... 

"de^, je 110, 113 b. 

"de^, particule interrogative 

179 b. 

des, art. contr. 31 b. 

descendre : descendent (ind.) 

284... | descendez (impér.) 

274. 

devoir : deviez (ind.) 309 | 

ils DEVAIENT [c. 112] 309... 

| devrait 315 b. 

dire : vous dites 274 b; disent 

(ind.) 284 | je DIRAI [c. 105] 

287...; dira 289 b | disions 

(ind.) 305; disiez 309; que 

disiez-vous ? 279; disaient 

311 b..., 818 a | je dis (passé 

simple) 317 a | que v. disiez 

(subj.) 327 b. 

*djo, je 55 | *djol, je le 110 | 

*djo lès, je les 118. 

*djoker 827 b... 
“dol, de la (My) 33 b. 

donner : donnez-moi 267 b... | 

donne-m'en 127... | donnes- 

en 129 b | donnerai 287 b. 

dormir 223 a. 

droit : la main droite 52 b. 

DU, art. partitif [c. 3] 29... 

tè, en, adv. et pron. 121-129. 
éclaircir : (le ciel s") éclaircit 

250 b. 

écouter : écoutez  (impér.) 

267 b... 

"el^, *él, pron. pers. 107 a. 

"-èle ` (il) gonfle... (ind.) 

287... 

ELLE et ELLES, sujets con- 

joints [e. 32] 101... || ELLE 

tonique non conjoint [c. 28] 

91...; "elleeméme" 93b | 

ELLES tonique non conjoint 

[c. 80] 97... | "elles autres” 

99 | elles toutes 99 b. 

+èlzès, (il) les 100 a, 111 b... 

+èlzi, leur, pers. 117... 
en, prép. "en" 85..; EN 

(faisant...) [c. 86] 235... | 

"en tout” + gérondif 236 b | 
"en le? = au 28 b... 

EN, adv. et pron. [c. 40] 121- 
129 | IL EN [c. 41] 123... | 

JEN fe: 42] 125... | M'EN 

[e. 48] 127... | donnes-en, 

"donnez-en moi" 129 b | il 

n'y en a 133... | "venez-en" 

275 b. 

encore 129 b; encore un 43 b... 

enfler : il ENFLE (ind.) [c. 87] 

287... 

enlever enlevez (impér.) 

267 b... 

entendre : s'entendent (ind.) 

284 b...; entendez-vous ? 

279 a. 

entrer : entre (impér.) 242. 

envoyer : envoie (subj.) 321 a. 

+ér..., éram 299a, 301.., 

31l a. 

"-ere” : montre (impér.) 241...; 
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au futur 242 b... 

*-és (adj. f. pl. devant nom) | 

essuyer 216 b | essuie-toi 72 b. ` 
ET [e. 71] 195..., 848 b | "vingt 

et un” 45 b, 343a | 
87 a, 89 b. 

ÊTRE 17, [c. 84] 281... | ÉTÉ, 
part. passé [c. 85] 288... | | ` 
je suis [c. 98] 253..; tu | 
es, il est 256; es-tu ? 31b, 
256 a; est-il? est-elle? 256 a; 
n. SOMMES 259, [e. 96] 263; 
v. ÊTES 274 a, [c. 108] 281...; 
êtes-vous ? 279 a; ils sont 
265, 285a; ind. prés. sg. 
290; ‘on so" — on est 265 a | 
il SERA [c. 106] 289 | J ÉTAIS 
[c. 109] 299..., 313...; était 
301 b; étions 305; étaient 
310 b... | serait 315; serions, 
-iez 815b | je fus 317...; 
furent 318 b... | sorr [c. 121] 
335..., 340 b; que n. soyons, 
que v. soyez 887 b | sois 
(impér.) 837 b | qu'il rÓr 
[c. 122] 887... || "c'est? 
175..; dans interrogation 
189 b... | "est-ce que (qui)? 
55b, 67, 69, 71 b, 179 b, 
181 b, 184..., 189, 198, 256 a, 

277 b, 279 a, 298 b, 311 b. 
+-eúve (ind. imp. sg.) 295 b... 
EUX [c. 29] 95... | "eux autres" 

95, 97a, 99b | eux trois 
97 b, 99 b | eux tous 97 | 
r 

eux' = elles 99 | "eux? 
le leur 157 b. 

*-éve (ind. imp. sg.) 295 b- 
299 | +-évet (id., 3 plur.) 
313 a. 

*-àye, t-êye (ind. prés. sg.) 
243... 

*ézés, dans les 28 a, 36 b. 
tèzzès, (il) les (pron. pers.) = 

JE [e. 12] 58..., 113, 118b | 100 a, 111 b. 

faire : n. faisons 257 b...; font 

284... | ferai 289 b; fera 
290 b | faisais 298 b, -ait 

fet si? 

m 

296 b... | je fis 817 a | fasse 
821 b. 

falloir : fallait 803 b | +fáve, 
= fallut 818 a. 
fermer: fermez (impér.) 267 b... 

fier, réfl. 216 a. 
fin : du sable — 52 a. 

U finir : fini 223 b | je finis (ind. 
rés.) 250 b... | finiras-tu ? 

1 | que ca FINISSE [c. 116] 
que v. FINISSIEZ 

= fe. 118] 327... 

gauche : la main ~ 52 b. 
_geler : qu'elles GÈLENT [e. 119] 

329... 
“gni, ni 199 b. 
“gni, "nient” (nég.) 205 b... 
gonfler : il gonfle (ind.) 237... 
"goutte" (nég.) 208 a. 
grêler : il grêle (ind.) 241. 
gros : à GROSSES gouttes le, 11] 

49... 

herser 204 b. 

“homme” = mari 139 a. 
thoüzer 239 a. 

-i (passé simple sg.) 815... 
-temes (anc. picard) 304 b. 
IL et 1Ls [c. 31] 99... | ils) le 

101, 110 b; il les 100 a | rL 
EN [c. 41] 128... | 11 Y A 
[e. 44] 131..; IL N'Y EN A 
[c. 45] 133...; absence de 11, 
131 | ‘ile, *ille (fém.) 101... 

tin (en) + gérondif 235 b... 
in, en, adv. 121-129. 
*in, on 135... 
Hit... (Èr a t) 301 b, 311a. 
*-foe (ind. imp. sg.) 296 a...; 

*-ive (id.) 297 b | +-tvèt (id. 
<8 plur.) 309 a..., 318 a. 
+-ye (ind. prés. sg.) 247 b. 

"je" = nous 75... | je me 
57 b | JE LE [c. 35] 109 | je 
les 113 | je leur 118 b | PEN 

. [e. 42] 125... 

847 

jouer 216 b. 

-k pronominal 41.., 148, 
145..., 147, 149b, 151..., 

153... 157 b, 168, 169a, 

183 b-185. 

*ki (que, conj. ou relatif) avec 
i inattendu 191b, 192 b, 
198. 

La, art. fe. 1] 25..., 31... 
LA, pers. : voy. LE. 
là 191b | "là" après pron. 

dém. 169b; manque avec 
CE 160 b. 

le, art. 33 b, 35-37 | dans le 
(la, les) 35..., 37... 

LE (LA) pers. régime aprés 
impér. [c. 88] 105... | -LE 
MOI [c. 34] 107... | JE LE 
[c. 35] 109... | "le me" 109 | 
ne le 111 | LE (LA) omis 
devant LUI, LEUR 107b, 
115 a. 

+-le (elle) sujet postposé au 
verbe (My est) 103 a, 256 a. 

tèl, celui 168 b. 
LEQUEL, pron. interr. [c. 66] 

183... | LAQUELLE, id. [c. 67] 
185... 

“les” (verbes en ~) 237... 
245 b. 

les, art. plur. 24 b, 27..., 39... 
LES, pers. [c. 36] 111... | je les 

113 | de les 113 b | manque 
devant LUI, LEUR 107 b. 

Heul, +leun', celui, ceux 168, 
169 a. 

LEUR, poss. [e. 55] 155... | adj. 
plur. 157 | le (la, les) leur(s) 
157 b, 159b | “leur sien" 
— le leur 157 b; "leur eux" 
id. 159 | "leur deux" 97 b. 

LEUR, pers. [e. 38] 117... | 
“leur” = se 119. 

+leú-zéls, le leur 159. 

+letizi, +lèzi, leur (pers.) 117... 
lever : vous vous LEVEZ [e. 97] 

265... 

+lèy, elle, pers. non conjoint 
168 b; voy. “lie”. 



+lèzi : cf. +letizi. 
+li, art., au lieu de Hu 148 b. 

"lie? = elle, pers. non conjoint 
93; elles 99 a. 

+liské, -ék, -éle, -éne (le)quel, 

(lajquelle 179 a, 183 b..., 

185. 

+liyeús?, leur, pron. poss. 159. 
“lle”, pers. 105..., 110 b, 111 b. 

7-Hi^, lui 115. 
LUI, rég. conjoint 107 b, [c. 37] 

115... | pers. non conjoint 
[e. 27] 89... | lui-même” 91 | 

“lui” = soi 119 b... 
+l'zès, les, pers. 111 b... 

+Pzeú, leur, pers. 117... 

+lzt : cf. tezi. 

ma 138 b... | "ma? = 

188 b. 

magis 201..., 207 b, 348 b. 

maigrir : elle maigrit 250 b... 
MAIS, conj. fe. 78] 201... | 

"mais", nég. 207 b. 

manger : mangeras-tu ? 71 b, 

290b; mangerez-vous? 298b 

| mangeais 298 b. 
marcher : marchons (impér.) 

259 b. 

mauvais : les mauvaises herbes 

51... 

ME [c. 13] 55... | je me 57 b | 

“-me le” [e. 34] 107...; "me 

Ile”, "mme le" 109b | 

-WEN [e. 48] 127; '-mm'en" 

127 b. 

"me^ = -moi 59. 
méfier, réfl. 247 a. 

méme: voy. "lui-même", "nous- 

mêmes”, toi-même ̀. 

"mener ̀  249 b. 
mes, poss. 139 b. 

"més: voy. MAIS. 

"-me-z-en” 127... 
tmi, moi 61a. 

"mie^, nég. 205 b, 207, 209 b, 

343 b. 

MIEN [c. 49] 148.., 145 b | 

MIENNE [c. 51] 147..., 149 b | 

mon 

ATLAS 

"mienne" = mien 148... | 

"mien-k^ 148, 145 b, 147, 

149 b. 

+míle, miette (nég.) 208 a. 

"mme le” 109 b | “-mm'en” 

127 b. 

-Mot [c. 14] 59... | Mor détaché 

ou régime prépositionnel 61 

| -MWEN [e. 48] 127; mmen’ 

127 b. 

Mos [e. 47 et 48] 187..., 139... 
montrer MONTRE (impér.) 

[e. 88] 241... | montreras, 

-rez 242 b..., 290 b. 

“mort” : "mort bois” 52 b. 

mourir 223a | qu'il mourût 

341 b... 

-n : impér. prés. 1 plur. 259 b... 

| ind. imp. 1 plur. 804... 

8 plur. 310 | subj. prés. 

1 plur. 325 b... 

-n- de liaison 150 b, 157 a. 

"nde" particule interrogative 

179 b. 

ne 111, 181 a, 205 b | il n'y en 

à 188.. | NE... PAS [c. 75] 

205... | NE sans PAS 205 b, 

208 | pour ne pas 208 b... 

-nÿu '-nous-je' 79 b. 

neigeotter : il neigeotte (ind.) 

245. 

nettoyer 216 | 

(ind.) 249 b. 
ni 199. 
"nient" 199 b, 205... 

“nn”, nous, sujet 77 b. 

nos 150 b | NOTRE [c. 52] 149... 

| le NÔTRE [c. 53] 151...; la 

NÔTRE [e. 54] 153..; les 

nótres 155. 

nourrir : il nourrit 250 b... 

Nous tonique non conjoint 

[e. 20] 73... | chez nous 73 a, 

elle nettoie 

75 | "nous-mêmes" = nous 

75 | "nous autres” 73...; 

id. = nôtre 151 b, 155 a || 

Nous sujet antéposé [c. 21] 

75..; postposé 79; rendu 

par “on” (voy. ON) | -NOUS 
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régime postposé [e. 22] 79...; 

régime réfl. 121. 
"-ntu”, -toi 73 b. 

“nut, ...' ind. prés. 3 plur. 

288 b. 

*o (in illo) substitué à 
*é (in) 36 a. 

ON, indéfini [e. 46] 135... | 

"on" = nous 75.., 257 b- 

265 a, 304, 325 b... | ton 
après le verbe 137 b | "on- 

z-' 187. 

“-on”, ind. prés. sg. (My est) 

245... 

*-ont, ind. prés. 3 plur. 283 a..., 

284 a... 

+ont, passé simple 3 plur. 
247 a, 818. 

oser : osait 296 b..., 303 b. 

ou, conj. [c. 72] 199... | "ou 

bien” 199... 
ouvrer : "œuvre 242 b. 

ouvrir 223a | "ouvert", inf. 

221 b, 223 a. 

PAR + compl. d'agent 89, 41 | 
PAR LE [e. 6] 37...; PAR LES 

[c. 7] 89... 

partir : partit 317 à | que n. 
partions 327 b. 

pas : NE... PAS [c. 75] 205... | 

“pas” 205 b, 208 a | omission 
de Pas 205 b, 208 | cf. ne. 

“pas, par les 41. 

passer : il PASSAIT [e. 108] 

295... 

penser 65... 

perdre : perdront 295 b. 
peser ` PEsEZ-moi [c. 98] 267... 
petit : les petites filles 51... 
pleuvoir : pleuve 321 b... 
“po = PAR et POUR 87. 

“point” nég. 205 b... 
porter 211a | portent (ind.) 

284..., 344 a. 

POUR, prép. [c. 74] 203... | pour 

ne pas 208 b | "que pour” : 
voy. QUE, interr, 

pourrir : ça pourrit 250 b... | 



une branche pourrie 52 b. 
pouvoir 208 b, 224b | pou- 

vons 257 b; pouvez 274a, 
277 | pourrez 298 a | pouvais 
303 b | put, +póve 318a | 
puisse 821 b. 

*pézés, par les 28 a, 39... 
prendre : prenez (impér.) 274 | 

prendra 290 b. 
préter PRÊTE-moi [c. 89] 

243... | prêtez-moi 267 b... 
prier 216 b. 

"quant" 178 b, 181 b. 
que, relatif, dans interrogation 

185, 191 | "quoi que”, "quoi 

ce gue” 198... 
QUE, interr. [c.70] 198... | 

"qu'est-ce" 173 | “que... 
pour...” = lequel 179 b, 
184 b, 185 b. 

que, conj. 77b; facultatif 192b 
| QUE TU [e. 69] 191...; "que 
vous” 192 a. 

que”, adv., combien 181 b. 

"-que" pronominal : voy. -k. 
QUEL, adj. exclam. fe. 63] 

177...; interr. [c. 64] 179...; 
QUELLE, adj. exclam. Je, 65] 
181... | "quel" = quelle 183, 
185 | "quel" + -k prono- 
minal 184, 185 | "quel un” 
== lequel 184, 185 | "quel 
celui, quelle celle" = lequel, 
laquelle 184 b-185 | voy. 
LEQUEL... 

quelque chose 195 b. 
"quen 179 a, 181 a; voy. “cwin. 
qui, rel. 187; antécédent im- 

plicite 189 a; dans interro- 
gation 189 b... 

QUI, interr. [c. 68] 189... 
"quin, -e', quel, -le 177-187. 

quinam 177 a, 179 a, 188 b. 

“quoi”, que, interr. 198... 

809 b, 313 a. 

r 

+-rè, fut. simple sg. 287-290. 
reconnaître : je reconnaitrais 

314 b. 

"r-em-plein-ir" 250 a. 
remplir : je REMPLIS (ind. prés.) 

[c. 91] 249... | remplissais 
297 b. 

rendre que n. RENDIONS 
[e. 117] 325... 

rentrer : rentra 317 a. 

"re-plein-ir” 250 a. 
"-rer ̀  (verbes en ~) 245 b. 
rester : il resta 317 a. 
retarder : retarde (ind.) 250 b... 
*-reu, fut. simple sg. 290 | 

"nt, id. 287... 

*-ri, condit. sg. 814 b... 
*-ríz, fut. simple 291, 293. 

-8', 2 sg. interr. 69... 
*sacwé : "une ~”, quelque 

chose 195 b. 
sareler : sarcle (ind.) 289 b, 

245 b | sarclerai 287 b. 
savoir 208 b, 227 b | su 281 b | 

saurez 293 a | savais 303 b; 
nous SAVIONS [c. 110] 303..., 
805 | sache 321b | voy. 
+sacwè. 

SE, réfl. [c. 89] 119... | “se” 
= nous, vous, rég. réfl. 81 b, 
85, 87 b, 121, 265 b. 

"sec" 52 b. 
tsépeúr, +sèpi..., savoir 227 b, 

804. 

serrer : serrait 297 b... 
servir 228 a. 

*séye, être 281... 
si (condit.) 111 a. 
tsi (sic): (et) si^ 197 b... 
SIEN : le ~ [c. 50] 145...; 

plur. 147 a | sienne 149 b | 
"sienne" = sien 145 | “le 
sien”, “leur sien" = le leur 

157 b. 

siffler : siffle (ind.) 239 b. 
+sizeler 241. 

` tskèter 218 b. 
soi 91 b, 119 b... 
soigner 17, 215b | soignée 

219 b | soignez (impér.) 
271 b... | soignait 297 b. 

"sois-tu ̀  = sois 837 b. 

son, poss. fém. 141 b. 
"songer 67 a. 
souffler : souffle (ind.) 239 b. 
souffrir 223 a. 
-st- de liaison 229 b..., 238 b, 

253 b, 256. 

+stamper 265 b. 
"ett, été, part. passé 233 a... 
*stiéte 235 b. 
stu, été, part. passé 288, 

235 b, 248 b. 
*stut! 235 b. 
suivre : n. suivons 257 b... 

-t- de liaison 231, 283, 258 b, 

256. 

-t de “-ent” 288 b. 
taire : TAIS-TOI [e. 19] 71...; 

“tais'-tu”, "tais-t' te” 72 | 
taisez-vous 274 a. 

+-té..., ind. prés. 3 pl. 288 b..., 
344 a. 

tenir 223 a | tiens-toi 73; tenez 
(impér.) 274a | tiendrai 
287 b... 

tiés-ótes, vous autres 62 b, 

81 b... 
“ti, toi (tibi?) 61a | ti- 
même ̀  61... 

-tt, particule interr. 295 a. 
tien 145 a, 147 b | tienne 149 b. 
+tinre, tenir 228 a. 

+tis-ótes, vous autres 81 b... 

TOI, pers. tonique non con- 
joint [c. 15] 61.., 204a | 
"toi-même" = toi 204a || 
-TOI régime postposé au 
verbe [c. 19] 71... | "tais”- 
te, ..." 72. 

tomber 17 | il tombe des 
gouttes 245; tombent (ind.) 
284... | TOMBA [c. 114] 315... 

ton, poss. 189 b... 
"tous eux” 97 | “tout” + gé- 

rondif 235 b... | "tout en" 
236 b. 

trembler : tremblais 298 a. 
"trestous ' 97. 
TROUÉE, part. passé [c. 77] 

211... 
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trouver : trouverez 293 a. 

"-ttu” (-toi) 73. 
TU, pers. [e. 16] 68...; 192 | 

-ru [e. 17 et 18] 65... et 

67...; omis dans interroga- 
tion 67 | “tu” pour “vous” 

61 b, 65, 88 b, 266 b, 277 a, 

291 b. 

tuer 216 b. 

UN, nominal [c. 8] 41..., 184 b, 
185 b; adj. et art. 49 | UNE, 
nominal [e. 9] 45..., 184 b, 

185 b; adj. et art. [e. 10] 
AT... | "un-k? 41... 

valoir : ils VALENT [c. 104] 
283... 

+-ve, passé simple sg. 318 a. 
tug, vers = par 37 b... 
VENIR 17, le, 80] 219... | venu, 

“e 17, 223 b | nous VENONS 

Je, 94] 257...; vous VENEZ 

[c. 100] 273...; viennent 
(ind.) 284 | venez (impér.) 
274 b... | viendras, -a 290 b; 

viendrez-vous ? 279, 298 b; 

viendront 295b | venait 

accent tonique 51, 285 b. 
adverbes. Te, 40-45, 75]. 
analogie 68 b, 118 b, 141 b, 

147, 155a, 217a, 227 a, 

229 b, 247 a, 9266 a, 267 a, 

269, 271, 273 a, 275 a, 279 a, 

281 a, 285a, 287 b, 290 a, 

295 b, 305a, 310b, 313, 

321, 3383 a, 341. 

articles [c. 1-7, 10] | devant 
pron. dém. 167 a, 169 b, 
171, 178 | devant pron. poss. 
143 b, 157 b... | devant in- 
terrogatif 183-187 | fém. 
pour masc. (Ni 6...) 29, 31. 

assimilation : "je" devant 'de" 
58 a... | "je" devant “suis” 
55b | art. devant poss. 
145a | “el” art. ou pron. 
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296 b...; vous  VENIEZ 

[e. 111] 807... | vint, “vinve 

818 a | qu'il VIENNE [c. 115] 

819... ; qu'ils viennent 331 || 

toimre, venir 221 b. 

vert : "des vertes lignes” 52 a. 

vieux : "vieilles" + nom 51... 

"vingt et un” 45 b. 
vivre : vivait 296 b... 
voilà 107 b, 131 b. 

voir : 'voyez-vous' 274a | 

voyaient 310 b. 
vos, poss. 150 b... | votre 

150 b | vôtre 153 b, 155. 

VOULOIR, inf. |e. 81] 223... | 

"voulu", inf. 228... | veux- 

tu? 69...; voulez 274a; 

VOULEZ-VOUS ? Je 101] 

275... | voulait 303 b; vou- 

lions 305 | je voudrais 314 b 

| voulut, ^*vóve 318a | 

veuille, subj. 321 b. 
vous tonique non conjoint 

[c. 23] 81... | sujet antéposé 

au verbe [c. 24] 83... | sujet, 

omis à la forme interroga- 

tive 67 a, 69 b, 84 b, 266 b, 

275-279, 298 b... | vous rég. 

B 

devant cons. 33, 

105 b, 168 b. 

complément d'agent 39, 41. 

concordance des temps 339 a, 

341 a. 

conditionnel présent [e. 118]. 

confusion de À et EN 28-29, 

121-185, 284 b. 

conjonetions de coordination 

[e. 71-78]. 
contamination 712, 117 a, 

118b, 133b, 150b; voy. 
analogie. 

contraction de EN et de UN 

129 b. 

décumul du relatif 187. 
démonstratifs [c. 56-62] — 15. 

diphtongaison gaumaise 93 a, 

118, 229 b. 

(No...) 

réfl. devant le verbe [c. 25] 
85, 87 b, 121; rég. non réfl. 

85b; me vous" 85b... | 

-VOUS rég. postposé au verbe 
[c. 26] 87... || vous AUTRES 

[c. 23] 81... 

y : IL Y A [c. 44] 131... 
y- : “un”, “une” 43-47 | “elle” 

93 b; "elles 97...; "eux" 95, 

99; "il! 100 a; 'ils" 100 b; 

“leur”, "weit 117.., 157 | 

"et^, tyèt 197 | ‘être’, 
+yèsse 231..., 233 a. 

-y- de liaison 141a, 150b; 

voy. y- ci-dessus. 

z- : "z-eux ̀  95, 97... | "z-elles" 

95, 97... | +zeú, leur, adj. 

poss. 157a; tzeúr, leur, 

pron. poss. 157 b, 159 a. 
-z de liaison : 157 a, 204 b, 

233 b, 287 | 'on-z-' 187 | 
voy. z- ci-dessus. 

+zzès, les, pron. pers. 111 b. 

“azi, leur, pron. pers. 117... 

épithète antéposée au nom 
49... 

exclamatifs [e. 68-65]. 
féminin substitué au maseulin, 

confondu avec le mase. 95, 

97 a..., 138 b, 148..., 155 b, 

211 a..., 217 a... 

forme en -ant (gérondif) 235 a. 
francais : voy. influence... 
futur simple [c. 105-107] | ver- 

bes en "-rer ̀  241 b, 242 b... 

| verbes inchoatifs 251. 

germanisme 239. 
gérondif [c. 86]. 
imparfait : ind. [c. 108-112]; 

subj. [c. 122]. 
impératif présent [c. 88, 89, 

98, 99] — 105..., 257 b..., 
27 4..., 335 b, 337 b. 



inchoatifs 249... | passage à la 
conj. inchoative 247 a. 

indéfini : art. [c. 10] | pron. 
[c. 46] — 195 b. 

indicatif [c. 87, 90-97, 100- 

114] | ind. pour subj. 
cf. subjonctif. 

infinitif [c. 76, 78, 80-82, 84] 
— 17. 

influence francaise 29 a, 87, 
39, 63 à, 72 b, 101 b, 133 b, 

150b, 157 a, 159a, 161 a; 

165b, 177a, 215a, 217, 

285 a, 287 b. 

interrogatifs [c. 63-68, 70] | 
forme interrogative, interro- 
gation [c. 101] — 55b, 
57b, 63b, 65, 67, 79 b, 

100a, 138 b, 256 a, 259 b, 
266 b, 275..., 290 b, 293 b, 

305 b, 309 b, 311 b... 

masculin substitué au féminin 
98 a | cf. féminin. 

négation [c. 75]. 
numéraux [e. 8-10] | 45 b. 
ordre des mots : “il m'a voulu 

empoigner” 57-58; "il nous 

vient voir" 79 b...; "il les 

fallait laisser' 100a; "on 

le va enterrer” 107 b | per- 
sonnel régime de vorrà 107b 

TOME 2. — INDEX 

| inversion du pron. sujet 
195 b; avec "et si^ 197 b | 
"plus a-t-on, ...” 137b | 
"pour ne pas” 208 b... 

participe passé [c. 77, 79, 88, 
85] | substitué à infinitif 
219 a..., 223 a, 295... 

passé composé 315-319 | passé 
simple 315-319, 339 a. 

personnels [c. 12-45]. 
phonétique syntaxique : pas- 

sim | ef. accent tonique, 
voyelle caduque. 

possessifs [c. 47-55]. 
prépositions [c. 2-7, 74, 86]; 

prép. + art. déf. [c. 2-7]. 
présent : ind. [c. 87, 90-97, 

100-104] — 323 | impér. 
[e. 88, 89, 98, 99] | condit. 
[e. 113] | subj. [e. 115-121]. 

qualificatifs fém. plur. précé- 
dant le nom [c. 11] | qualif. 
en -é, -i, -ou 51 b. 

réfléchis : pronoms ~ [c. 39] 
verbes — [e. 39, 97] | voy. 
À SE). 

sonorisation des consonnes 
intervocaliques devant -és 
49... 

subjonctif [c. 115-122] | rem- 
placé par ind. 321 a-340 b | 
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imparfait substitué au pré- 
sent 337 b, 339a, 340b, 

341, 342 a. 

substitution de genres : cf. 
féminin, masculin | du part. 
passé à l'inf. : cf. participe 
passé | de flexions verbales : 
215 a, 217 a, 219 a; cf. sub- 

jonctif. 
syntaxe absence de T° 
«devant "un" dans "Pun... 
l'autre” 45a | omission du 
personnel sujet 100 b..., 108 b 
["d-à mien" = à moi 148 b, 
153b | cf. ordre des mots. 

toponymie 52 b. 
tutoiement 61..., 65, 73, 88 b, 

266 b, 277 à, 291 b; — col- 

lectif 62 b, 81b | cf. vou- 

volement; À TU, VOUS. 

verbes [e. 76-122] — 16-18. 
vouvoiement 59 b, 61-63, 65, 

67, 72, 78a, 109 a, 147 b, 

149 b, 192 a, 241 a, 290 b | 

cf. tutoiement. 
voyelle caduque 16 (note), 81, 

47 b, 48, 53, 55, 57, 59, 68, 

65 a, 67 b, 88, 84, 87, 128 b, 

159 a, 163b, 165, 187 a, 

205, 348 b. 
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